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AVANT-PROPOS

L’enfant vit dans un groupe humain situé dans un Iieu donné â un
moment donné : ii vit dans un MILIEU donné formé par:
- un environnement naturel,
- un environnement social.

L’environnement naturel est formé par un sol et un climat (conditions
géographiques) et par I’ensemble des êtres vivants (plantes et animaux). Le
monde vivant dépend des conditions géographiques.

L’environnement social est celui que I’Homme a organisé pour améliorer
ses conditions de vie en modifiant I’environnement naturel et en établrssant
des relations avec les autres hommes. L’Homme a inventé des techniques
(feu, armes de chasse, outils, élevage, culture et commerce) qui lui ont
permis de développer et d’organiser son mode d’existence. L’Homme
défriche la brousse pour avoir des pâturages et des champs â cultiver. II se
regroupe avec d’autres hommes et crée des villages: la vie sociale s’organi-
se. Elle se déroule dans Ie temps et dans I’espace (conditions historiques).

Le milieu est donc â la fois l’endroit oCi vit I’enfant et la société qui
1 ‘eritoure.

Le milieu agit sur ‘homme qui, â son tour, agit sur Ie milieu Cette
interaction HOMME-MILIEU fait I’objet de I’ÉTUDE DU MILIEU.

L’ETUDE DU MILIEU
CONTENU DE L’ÉTUDE DU MILIEU

II s’aglt d’étudier chacun des éléments de I’interaction homme-milieu, â
savoir:
- les conditions géographiques : GÉOGRAPHIE
- les conditions historiques: HISTOIRE
- Ie monde animal et végétal : SCIENCES NATURELLES
- les conditions de vie: ÉDUCATION SANITAIRE ET NUTRITIONNELLE

Mais iI s’agit de les étudier d’une façon coordonnée et cohérente ~ travers
les influences qu’ils exercent les uns sur les autres.

Et ceci ne doit pas seulement communiquer un savoir mais une capacité
d’action efficace orientée vers Ie mieux-être des individus vivant dans un
milieu donné.
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POUROUOI ÈTUDIER LE MILIEU
- parce que la connaissance du milieu est nécessaire pour améliorer les

conditions de vie. Elle permet d’apprécier l’importance et les causes des
conditions défavorables et d’y porter remède,

- parce que I’étude du milieu s’appuie sur un centre d’intérêt concret et
impose donc une pédagogie pratique et active,

- parce que Ie caractère pluridisciplinaire de l’étude de Milieu supprime le
cloisonnement entre les matières et reconstitue ainsi l’unité de l’individu,

- parce que l’étude du Milieu est un facteur de compréhension des
individus et de leurs coutumes. En méme temps qu’eIIe attache l’enfant è son
milieu, elte cultive son esprit critique et sa volonté dynamique de progrès.

COMMENT ÈTUDIER LE MILIEU
- Sur le plan pratique, L’Étude du Milieu s’appuie sur une logique de

développement partant des “activités d’éveil” de lère et 2ème AF.
En 3ème AF, I’élève a étudié le monde animal et ses relations avec ‘Homme.
En 4ème AF, I’élève a é’tudié Ie monde végétal et ses relations avec I’Homme.
En 5ème AF, l’élève a étudié l’organisme humain, ses organes, leur fonction-
nement et leurs maladies.
En 6ème AF, l’élève étudiera la Santé de l’Homme et la possibilité de Ia
conserver en agissant sur le Milieu.

- Sur Ie plan pédagogique, deux attitudes sont possibles:
• considérer isolément chaque fait et chaque objet déterminé par le pro-
gramme et en faire un sujet d’études. C’est la méthode de la “leçon de
choses”. C’est une bonne méthode d’information: elle aboutit è un Savoir
mais pas forcément â une capacité d’agir. AinsF, l’élève peut réciter les
moyens de lutter contre la pollution de l’eau, par exemple, mais n’en
appliquer aucun autour de lui
• intégrer les connaissances â dispenser dans la découverte par l’élève de
son milieu: ceci suppose une démarche préalable de sensibiisation que Ie
maître doit organiser et diriger. Enfin, les connaissances étant transmises,
c’est au-delâ d’elles que le maître devra indiquer, expliquer et vérifier les
possibilités d’action de l’élève sur Ie Milieu.

Cette deuxième attitude qui constitue une PÉDAGOGIE ACTIVE est certaine-
ment mieux adaptée â l’Éducation Sanitaire et Nutritionnelle et est donc plus
efticace.

C’est cette méthode que nous allons développer dans cette introduction
laissant au Maître l’entière liberté de I’utiliser selon qu’iI pense qu’elle est
adaptée ou non â son auditoire, au temps dont ii dispose, au lieu oû 1
enseigne, etc...
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RAPPEL DES OBJECTIFS DE 3°ANNÉE FONDAMENTALE

RAPPEL DES OBJECTIFS DE 4°ANNÉE FONDAMENTALE

RAPPEL DES OBJECTIFS DE 5°ANNÉE FONDAMENTALE

Dans iedomaune du Savour, l’éiève devra être capable de
—, enumerer ies tacteura déterminant ie mode d’alimentation et en particulier Is nature et ia

provenance des alimenta dorigine snimele,
—* decrire ies caractéristiques du milieu animal, les facteurs positifs pour sa Sante et ies facteurs

de risque, en particulier ie dsngerdes piaies souiliees psr des déiections animales,
indiquer Is repartition et ies carscténstiques des principsies especes snimsies vivsnt en Msuritanie
dans ie proche mdieu des populations

Dans le domaune du Savour-faure, l’eleve devra être capable de
—~ conserver ies aliments d’origine snimsie,

enoncer ies mesures d’hygiene necessaires pour prepsrer et consommer ies repas,
pré

5enir ies sccidents dûs aux animaux,
—. soigner les pisies simples

Dsns ie domaune des Attutudes, l’éleve devra étre capabie de
—. s’intéresser sas propre croissence,
—, se proteger contre les risques daccidents provoques par ies animaux,
—, déterminer l’utilité des formstions sanitaires,
—, respecter les ahments et i’eau

Dans ie domaune du Savour, l’éieve devra étre capabie de
decrire les caractéristiques des milieux etudies (vegétsi, physique),
enumerer les ressources atmentaires regionales d’origine vegetale,

—. définir ies dangers des produits chimiques utdisés dans l’egriculture,
—~ s’orienter dans i’espace et le temps

Dans le domaune du Savour-faure, i’eleve devra être capeble de
pianter un arbre et i’entretenir,

—, orgsniser et cuitiver un iardin potager,
—, prévenir ies accidents su cours des sctivités de ~ardinageet agir qusnd iis sont survenus

Dans ie domaune des Attutudes, l’éiève devra être capabie de
—. respecter i’environnement naturei,
—. expioiter ie miheu végétsi sans l’sppauvrirni le degrader,
—. reconnaître une habitude dangereuse pour iui-même et pour son entourage

Dans le domaine du Savour, i’eieve devra étre capabie de
—, denommer ies organes de son corps, leur situation,
—, decrire le fonctionnement normai de ses organeset ies signes d’un fonctionnement aiarmant,
—, identifier ies causes des mauvais fonctionnements et savoir comment les prevenir,
—, choisir quefle conduite tenir devant des troubies qui connsit

Dans ie domaine du Savour-faure, i’éiéve devra être capabie de
—. participer â ia proprete de ia maison, de l’ecoie et du vdlage,
—. prévenir iea accidenta a is maison et dans Is rue,
—, faire ies gestes utiles devant un eccidenté,

soigner une infection de ia peau ou des yeux
Dans iedomaine desAttutudes, i’elève devra être cepabie de
— ditfuaer dans aa tamme es acquiaitions teites â l’Ecole,

convaincre que ia prévention est une exceliente protection contre ia maiadie,
avoir recoura aux atructurea sanitaires quand ie meiadie touche un membre de ie tammile
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L’EDUCATION SANITAIRE
ET NUTRITIONNELLE

L’Education Sanitaire et Nutritionneile a pour but d’empêcher la maladie —

au moins certaines maladies — d’apparaître.

La maladie est un nsque qui doit être évité pour plusieurs raisons

Elle a des effets sur le malade.
Même bénigne, elle diminue ses capacités physiques. EDe I’empêche de

travailier, fatigue son organisme pour des temps queIquefois très langs.
Quand elie est grave, elie met les jours du malade en danger.

Elle a des effets sur ia familie.
Elie nécessite une garde permanente autour du malade pour l’aider, ie

nourrir. Les risques de contagion pour certaines maladies sont très grands
pour ‘entourage direct. Les enfants seront écartés et i’équilibre familial sera
perturbé.

Le repos forcé du malade, que ce soit un paysan ou un salarié, entraîne un
manque â gagner qui se répercute sur ie budget familial.

Elle a des effets sur ~aNation.
La maladie coûte cher â la Nation car.

- elle prive la collectivite du travail ei de la production des malades,
- la collectivité utilise une partie du revenu national pour les soms aux malades.

L’une des conditions fondamentales pour que Ie niveau de vie d’une
nation augmente est que ses citoyens soient en bonne santé.

L’Ecole peut jouer un rôle capital dans Ie Progrès vers une meilieure santé
par L’ÉDUCATION SANITAIRE ET NUTRITION NELLE~
- parce que i’école est un système organisé en vue de l’acquisition de

nouvelles connaissances, d’habiletés manuelles ou d’attitudes grâce â des
Maîtres dont la fonction est d’enseigner, qui ont suivi une formation â cel
effet et qui sont efficaces.

- parce que i’écoie est un iieu oû l’enfant passe piusieurs années de sa vie,
un lieu différent de sa familie, lom des habitudes, des traditions et des
contraintes qui pourraient limiter le désir de changement,

- parce que l’école est une organisation qui contrôle ses résuitats en
autorisant ou non la progression des élèves selon leurs acquisitions,

- parce que l’enfant scolarisé peut avoir chez lui, dans san milieu familial,
une infiuence et une audience considérables, surtout auprès des membres
de la familie qui n’ont jamais été scolarisés
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LE PROGRAMME
DE LA6erneANNEE
DE L’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL*

1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

La
6eme année est la dernière année de l’Enseignement Fondamental. L’élève

s’oriente vers l’Ecole Secondaire pour y élargir ses connaissances, ou bien 1
retourne participer ~ la vie et au travail de la familie et trouve Iâ un champ
d’application de ce qu’il a appris â l’Ecole Fondamentale, permettant ~ chacun
de mieux protéger sa santé et cetle de la collectivité.

II. OBJECTIFS SPÈCIFIQUES

Dans le domaine du SAVOIR, l’élève sera capable de:
définir les besoins alimentaires de son corps,
préciser l’importance de l’eau potable et les dangers de I’eau polluée,

—÷ énoncer les conséquences des déséquilibres alimentaires et dire comment
les prévenir.

Dans Ie domaine du SAVOIR-FAIRE, I’élève sera capable de.
construire une latrine, I’utiliser convenablement et détruire les ordures,
se procurer de l’eau potable et protéger convenablement I’eau,
décrire la conduite â tenir en cas de diarrhée et de fièvre,
énumérer les ressources thérapeutiques locales.

Dans Ie domaine des ATTITUDES, I’élève sera capable de.
—~ porter attention â la qualité de l’eau utilisée dans sa maison,
—~ porter attention â I’équilibre de I’alimentation de sa familIe.

III. ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

La Santé de l’individu et de la collectivité passe en particulier par une bonne
HYGIENE DU MILIEU, et par la maîtrise éclairée de ce que Ie milieu apporte â
I’individu et aux collectivités les aliments et ‘eau.

LES ALIMENTS

Ils sont produits par d’autres hommes, agriculteurs ou éleveurs, et ils ont
donc un prix, soit Ie prix du travail pour les producteurs, soit Ie prix d’achat pour
les non-producteurs qui se les procurent chez les commerçants.

Ceci va introduire une autre dimension â la relation que le milieu contracte
avec les individus â travers les aliments, une dimension ECONOMIQUE . en
milieu défavorisé, un aliment cher ne sera pas consommé, même s’iI est bon,
même s’iI est utile, même s’iI est indispensable.

Ce sera une des innovations de cet enseignement que d’introduire ces
notions toujours négligées par les spéclalistes de la nutrition, de les garder
toujours présentes â l’esprit et d’en tirer des conséquences pratiques.

* Ce chapitre a été rédigé par la Cellule “Éducation Sanitaire Nutritionnelle” en
collaboration avec Ie Docteur Tonia AMAT (UNICEF).
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II faudra aussi rendre pratique et compréhensible l’éducation nutrittonnelle.
Pour cela ii faut démystifier les notions de besoins en calories, en protéines, en
vitamines souvent édictées comme des bis catégoriques.

Se nourrir est une activrfé aussi vieille que la Vie et toute population qui a
survécu dans un milieu déterminé a trouvé spontanément un équilibre alimentaire

Certes, les états de nutrition de populations peuvent s’améliorer mais ils
peuvent aussi se dégrader. Sur la Terre, ce ne sont pas les populations qui
mangent le plus qui sont dans les meilleurs états de santé.

De plus, les traditions les plus difficiles et les plus lentes è modifier sont les
HABITUDES ALIMENTAIRES.

C’est pour ces raisons qu’au Iieu d’édic’ter des commandements, Ie cours
s’efforcera d’expliquer, d’analyser, d’exprimer de façon simple, de justifier
les principes de l’équilibre alimentaire...Iaissant â chacun, en fonction de sa
culture, de ses habitudes, de ses ressources, Ie som d’adapter lui-même sa
propre alimentation.

L’EAU
L’eau, don précieux â ne pas gaspiller, ressource indispensable â la vie, est

nécessaire â la plante, â l’animal, â l’Homme. L’élève aura è identifier les
ressources locales en eau, comment elles sont utilisées et parqui.

II aura è observer et â décrire les conséquences du manque d’eau. II devra
aussi comprendre que l’eau peut apporter la Vie mais qu’eIIe peut aussi
apporter la Maladie et qu’au prix de mesures simples, une eau peut toujours
apporter la Vie sans jamais apporter la Maladie : c’est I’eau potable.

Les élèves devront regarder hors de l’école les caractéristiques du point
d’eau du village, discuter avec les adultes des défauts d’hygiène, organiser
avec eux une action pour améliorer la qualité de l’eau et éloigner les maladies
qu’eIle apporte.

II faudra aussi apprendre â protéger l’eau â la maison et è éviter que I’eau
soit contaminée par l’Homme. Que faire des eaux usées’? des ordures’? des
excréments? L’élève comprendra I’intérêt de respecter I’environnement.

LE GROUPE LE PLUS VULNERABLE

L’hygiène, la prévention, les mesures sanitaires, la bonne alimentation
concernent tous les membres de la collectivité mais plus encore, les enfants de
o è 5 ans.

Trop faibles pour mener une vie indépendante, trop délicats pour résister aux
microbes et aux parasites, trop exigeants pour se satisfaire d’une ration
alimentaire bimite alors qu’ils sont en pleine croissance, trop fragiles pour
supporter le choc psychologique de la venue du petit frère, ce groupe est, de
lom, Ie plus menacé.

Des mesures de protection renforcées doivent être prises â son égard.
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

La méthode proposée comporte 7 phases rugoureusement enchaînées entre eiles et
présentées mcm dans leur ordre chronologique.

Cette méthode est fondée sur les principes suivants.

* PARTIR, CHAQUE FOIS QUE POSSIBLE, DE [j RÉALITË DU MILIEU POUR
REMONTER VERS LES CAUSESI LES MÉCANISMES, LES INTERRELATIONS.
tR~NIR,CHAQUE FOIS OUE POSSIBLE, Âr[Â1~ÈALrrÉDU MILI~EN INDIQUANT
ET FAISANT RÉALISER LES CONDUITES Â TENIR.



MÉTHODE PROPOSÉE
1 ère PHASE

Confronter i’éiève avec ia RÉALiTË DU MILIEU q~msera précmsée dans
- l’expérmence des éieves enquête auprès de eurs parents, recuemi d’mnformatmons,

collecte de données, d’objets, etc
- enquête auprès d’une personne EXTÉRIEURE â i’Ëcoie pêcheur, cultmvateur,

ménagère, etc selon Ie thème de la leçon,
- visite organmsée dun heu HORS DE L’ECOLE dispensamre, admmnmstratmon, etc,
- l’mmage d°unesmtuatmon dessin, photographme, etc sm les précédentes condmtmons

ne peuvent être rempies
Cette confrontation aboutmt â une DISCUSSION ormentée par le Maitre vers la

défmnitmon d’OBJECTiFS PÉDAGOGIQUES DE SAVOIR dont une hste NON LIMITATIVE
sera proposée

2ème PHASE
Recherche des renseignements â partur des elements du milieu perceptibies per les

sens (vue, oume, odorat, toucher, goût) en ayant SYSTÉMATIQUEMENT recours â

I’esprmt d’observation pour développer les capacmtés de ramsonnement de i’élève
3ème PHASE

L’analyse des rensemgnements recueiims par l’observation permet de découvrmr les
relations de cause â effet, les mecanismes, le POURQUOI et â mntégrer des phénomè-
nes particuliers dans de grands cycies ou dans une évoiutmon

4ème PHASE
Cette compréhensmon des relations permet de tmrer une conciusmon qui pourra être

consmdérée comme un modèle de RESUMÉ

5ème PHASE
Une courte série de questmons est proposée au Maître Elies ont pour oblet de vérifier

l’acqumsmtmon et la cornprehension de ce nouveau Savomr par les élèves
Eiles sont posees oralement et les réponses des éleves sont discutées

Mais l’ÉDUcATION SANITAIRE ET NUTRITIONNELLE ne peut pas et ne domt pas en
rester iâ Son but est d’utmlmser un Savomr pour TRANSFORMER LE MILIEU, pour ie
mettre en memlieure harmonie avec l’Homme, 55 Santé, son Développement D’OU
DEUX Pi-IASES SUPPLÉMENTAIRES POUR LËDUCATION SANITAIRE E~NUTRI-
TIONNELLE

6ème PHASE
Dans cette phase seront énumérées les actmvités
- dont le buen fonde repose sur le Savomr communiqué lors des phases 2, 3 et 4,
- dont l’exercmce arnélmore les condmtmons de vie de l’indmvmdu et de la collectmvmté,

• somt en agmssant dmrectement sur les causes AMÉNAGEMENT DU MILIEU,
• somt en empêchant les effets d’apparaître PRÉVENT1ON
• somt en combattant les effets déla apparus TRAITEMENT
Ces actmvmtés seront presentées saus la forme d’OBJEcTiFS D’APPLIcATiON qui

seront commentes, discutés par les élèves et le Maitre
7ème PHASE

C’est une phase capmtale en Éducatmon Sanitaire et NutrmtmonneUe le Savomr transmis
a-t-mi réellement eu des répercussmons sur le milieu ‘~

Ce nest pas un questionnamre adressé â l’éiève qui peut permettre cette évaluatmon
mais unmquement I’OBSERVATION DIRECTE ET ATTENTIVE DE CERTAINS 1ND1CA-
TEURS QUANTIFIABLES

Certamns d’entre eUX seront proposés



RÉSUMÉ DE LA MÉTHODE

1 SENSIBILISATION

INTÉRESSER L’ÉLÈVE AU SUJET DE LA LEÇON EN DÉFINISSANT AVEC
LUI DES OBJECTIFS DE SAVOIR.

2 OBSERVATION

DÉCRIRE CE QUI PEUT ÉTRE VU OU ENTENDU.
REGROUPER CES RENSEIGNEMENTS.

3 ANALYSE
PARTIR DE CES RENSEIGNEMENTS POUR FAIRE L’ÉTUDE
- DES CAUSES
- DES MÉCANISMES
- DES ACTIONS POSSIBLES.

4 CONCLUSION
ÉTABLIR AVEC LES ÉLÈVEs UN RÉSUMÉ DES MOTS-CLEFS DE LA LEÇON.

5 EVALUATION
PROCÉDER Â UN QUESTIONNEMENT ORAL.

6 APPLICATION AU MILIEU
COMMENTER LES ACTIVITÉS FONDÉES SUR LES CONNAISSANCES
VENANT D’ÊTRE ÉTuDIÉEs ET POUVANT AMÉLIORER LES CONDITIONS
DE VIE DE L’HOMME ET DE LA COLLECTIVITÉ.

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
RELEVER Â MOYEN OU LONG TERME LES INDICES OBJECTIFS PERMET-
TANT DE VÉRIFIER QUE LE MILIEU A ÉTÉ RÉELLEMENT MODIFIÉ PAR CE
QUI A ÉTÉ ENSEIGNÉ Â L’ËCOLE.
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COMMENT UTILISER
CE MANUEL?

• Les chapitres sont d’mné9ale Iongueur:
C’EST AU MAITRE DE DECIDER s’mls seront traités en une Ieçon ou en

deux ou trois..

• Les thèmes traités peuvent, dans certaines régmons du pays, être sans
aucun mntérêt par rapport au milieu:

C’EST AU MAITRE DE DECIDER s’mI les enseigne ou s’iI ne les enseigne
pas aux élèves avec Ie souci de leur faire connaître des milieux mauritaniens
différents du leur.

• Des modes de sensibilisatmon, des objectifs, des questions, une conclu-
smon-résumé sont proposés pour chaque chapitre:

C’EST AU MAITRE DE DÉCIDER s’ml utilise ce qui lui est proposé, s’il en
ajoute, s’il en supprime, s’il choisit de construire avec la classe son propre
résumé...

• Certains développements peuvent paraître longs ou compliqués
C’EST AU MAITRE DE DÉCIDER s’il les conserve, s’ii les simplifie, s’il les

supprmme.

EXERCICE AVEC LES ELEVES 1

• Des EXERCICES AVEC LES ÉLÈVES ont été prévus. II est bien évident
que l’étude du mifleu doit faire intervenir des travaux pratiques au cours
desquels la réalité du milieu sera intégrée â I’activité pédagogique.

C’EST AU MAITRE DE DÉCIDER de les meifre en ~uvre, s’il a pu se
procurer tout ce qui est nécessamre au déroulement de I’exercmce.

Un INDEX ALPHABÉTIQUE est fourni en fin de manuel. II permet de
retrouver â partir des mots les plus importants la page correspondante.
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COMMENT UTILISER
LES IMAGES?

Le manuel est abondamment illustré par des images.
Ces MÉMES images sont reproduites âune plus grande échelle sur un

PRÉSENTOIR. Elles servent de support dmdactmque au Maître.

~ +

2fl

FAIRE UNE LEÇON D’APRÈS CE MANUEL SANS UTILISER LE PRËSEN-
TOIR CORRESPONDANT SERAIT UN NON-SENS PÉDAGOGIQUE.
Ces images ont été conçues pour évemller i’mntérêt des élèves, pour favoriser
leur participatmon et leurs commentamres et pour les amener â mieux observer
et â mieux comprendre Ie milieu. Chemmn famsant, ces élèves enrichissent leur
vocabulamre.

Les images du présentoir ne sont pas légendées. Celles du manuel Ie sont.
Le Maître mndiquera les légendes EN LES ÉCRIVANT SUR LE TABLEAU NOIR
et non pas sur le papier des images (ceci permettra de conserver les images
du présentoir et de les utiliser dans toutes les filmères de l’Ensemgnement
Fondamental).

Les images sont classées et numérotées de la façon sumvante:
ier chiffre: numéro du chapitre.
2ème chiftre : numéro d’ordre de l’image dans Ie chapitre.

La numérotation est identique dans le manuel et dans Ie présentoir. Leur
ordre de succession I’est aussi.
Le deuxième chiffre est quelquefois 0. L’image correspond alors â un
exercice è faire avec les élèves ou è faire faire par les élèves. Cette
image n’est pas dans le présentoir. Elle est destinée â guider le maître
au cours de la réalisation de l’exercice.

Une TABLE DES ILLUSTRATIONS est fournie en fin de manuel. Elbe
permet, â partir de n’importe quelle image du présentoir, de retrouver la page
correspondante.



ORGANIISATION DU COURS
Les chiffres indiquerit les numéros des chapitres correspondants.

~ PARTIE : SANTÉ ET NUTRITION

1
~ LESALIMENTS

CONSOMMATION
(Chap lde3°AFet4°AF)

2ème PARTIE : SANTÉ ET ~u

10 LESLATRINES 1
11 LADOUCHE

3ème PARTIE : SANTÉ IDE L’ENFANT DE 0 Â 5 ANS

DÉPISTAGEDESTROUBLES PRÉVENTIONET TRAITEMENT

ALIMENTATION MALADIES

LA CROISSANCE INFECTIEUSES
15 1 I7LESPLUS

14 LE L’ALLAITEMENT r FRÉQUENTES
DÉVELOPPEMENTI

MOTEURET 16 ~J 18 LES
INTELLECTUEL~] LE SEVRAGE ~ VACCINATIONS

(Chap 6 de 5* AF)

UTILISATION

2-3 4-5
L~!ANTITÉD’ALIMENTS QUALITÉDESALIMENTS

6 LES MALNUTRITIONS

LES DANGERS

7 POUR BOIRE
7-1 DIARRHÉES
7-2 ASCARIS
7-3 VER DEGUINÉE

8 POUR SE BAIGNER
BILHARZIOSE

9 DUVOISINAGE
PALUDISME

LA PROTECTIONCONTRECESDANGERS

12 L’EAU POUR BOIREJ



SOMMAIRE

Avant-propos 7
L’étude du milieu en 60 AF. — Ses buts 11
La méthode pédagogique 13
Comment utiliserce manuel 16
Comment utiliser les images 17
Organisation du cours 18

1ère partie : SANTË ET NUTRITION

Chapitre 1 - Les aliments 23
Chapitre 2 - L’équmlibre énergétique 33
Chapitre 3 - Le besomn d’énergie 41
Chapitre 4 - Le besomn de protémnes 47
Chapitre 5 - Les sources de protéines 53
Chapitre 6 - Les malnutritmons 59

~emepartie LA SANTÉ ET L’EAU

Chapitre 7 - Les dangers de l’eau qu’on boit 65
- 7 1 - Les diarrhées 67
- 7 2 - Les vers intestinaux (ascaris) 71
-73-LeVerdeGuinée 75

Chapitre 8 - Les dangers de l’eau omi lan se baigne 79
Chapitre 9 - Les dangers de ‘eau près de laquelle on vit 83
Chapltre 10 - Les latrines 87
Chapltre 11 - La douche 91
Chapttre 12 - L’eau pour bomre 95

~ partie LA PROTECTION DE LA, SANTÉ
DU GROUPE LE PLUS VULNÉRABLE : LES ENFANTS DE 0 Â 5 ANS

Notes introductives 101

Chapitre 13 - La croissance de 0 ~ 5 ans 103
Chapitre 14 - Le développement moteur et intellectuel 107
Chapitre 15 - L’allaitement du nourrisson 111
Chapitre 16 - Le sevrage - 115
Chapitre 17- Les maladmes del’enfant 119
Chapitre 18 - Les vaccmnations 125

129
130

Index alphabétique
Table des illustrations





1è1e PARTIE:
SANTE ET NUTRITION

NOTES INTRODUCTIVES

La Nutrition est l’étude des aliments, de leur consommation*, de leur
transformation** dans Ie tube digestif et de leur utiisation par l’organmsme.

Le chapitre 1 concerne donc l’étude des aliments, de leur varmété, de leur
composition.

Leur utilisation par l’organmsme est étudmée sous deux aspects, nécessamres
au mamntmen d’une bonne santé:
- La QUANTITÉ des aliments: II faut consommer une certaine quantité

d’aliments (Chapitres 2 et 3).
- La QUALITÉ des aliments: II faut consommer des aliments varmés et dans

des proportions équilmbrées (Chapitres 4 et 5).
Enfin les troubles de la nutrition entraînent des MALNUTRITIONS, dont les

manifestatmons et les moyens de prévention font I’objet du Chapitre 6.

* La consommation des alitnents a été étudiée en 3èm* Année et 4ème Année de
I’Enseignement Fondamental.

La transformation des aliments par la digestion a été étudiée en 5eIne Année de
I’Enseignement Fondamental.

1
LES ALIMENTS

CONSOMMATION
(Chap. 1 derAFet 4°AF)

DIGESTION
(Chap 6de 5°AF)

UTILISATION
2-3 4-5

QUANTITÉ D’ALIMENTS QUALITÉ DES ALIMENTS
6 LES MALNUTRITIONS
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CHAPITRE

.~ Les ahments
Les mêmes éléments se retrouvent
en proportions variables
dans tous les aliments.

La méthode pédagogique utilisée pour cette Ieçon est détaillée pages 13 a 15.

1 SENSIBILISATION
Enquête auprès des élèves

Quels plats consommez-vous â mmdi ? Le soir’?
Quelle est leur composition’?
QueIle est l’ormgmne de ces aliments’?

Enquête auprès d’une ménagère
Qui décide des plats servis aux différents repas?
O~jtrouvez-vous les diftérents produits permettant de cuisiner un plat’?
Parmi ces différents produits, quel est le plus utilisé?
QueI est le prix de revient d’un plat pour 10 personnes’? QueI est le
composant Ie momns cher? Le plus cher’?

OBJECTIFS DE SAVOIR L’élève sera capable de:

—~ énumérer les produits nécessamres è la confection des plats servis dans sa
familie,

—~ citer I’ormgmne de chacun de ces produits,
—~ établmr la liste des substances organiques entrant dans la composition des

aliments,
—~ rassembler dans un même groupe bes aliments caractérisés par une

identité de composition chimique,
—~ rattacher chaque produmt utilisé dans les plats qu’il consomme â un

groupe d’almments,
—~ démontrer Pa diversité de nature et de compositmon des constituants de

son alimentatmon.

2 OBSERVATION

EXERCICE AVEC LES ELEVES 1
‘~~‘ Le Maître écrira au tableau les différents plats cités par les élèves.
Pour chacun, II donnera aussi le nom dans la langue nationale.

Pour chaque plat, il écrira la liste des différents produits entrant dans
sa composition et l’origine de ces produits.
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Ainsi, pour le riz au poisson, il écrira:

CONSTITUANTS NATURE DES CONSTITUANTS

riz
poisson
carottes, chou, tomates
huile

céréale
animal
légumes
corps gras

II procèdera de la même façon pour les autres plats cités par les
élèves.

II montrera, par cet exercice, que:
- un même plat est constmtué de produits de nature variée (céréale, animal,

légume...),
- Ie constituant le plus Important en quantité est presque toujours une

céréale ou un produit dérivé des céréales (pain, macaroni...),
- des groupes d’aliments peuvent être établms qui regroupent des consti-

tuants de même nature.

EXERCICE AVEC LESELEVES 1
Le Maître établira la liste des constituants de même nature dans

les différents plats consommés. Chaque liste constitue un groupe
d’aliments. Par exemple, le groupe des céréales comporte le riz friz au
poisson), le mil (couscous), le blé (crêpes, couscous maure), etc.

Sur ce modèle, Ie Maître établira, avec les élèves, les 8 groupes sumvants:
1. racines et tubercules, d’origmne végétale, se développant sous la terre

(pommes de terre, patates douces, maniac),
2. céréales : plantes produmsant des grains groupés en épms, tels Ie blé, Ie riz,

Ie mais... et produits alimentaires qui en dérivent (pain, macaroni, farine),
3. légumineuses: plante:s produisant des graines rassemblées en gousses

(pais, arachides, haricots. .),
4. légumes frais: oignons, poireaux, tomates, carottes...) et fruits: mangues,

jujubes, dattes...
5. produits laitiers, d’origine animale, utilisés tels quels ou après transfor-

matmon en caillé, yaourt...
6. produits animaux corrme viande et poisson,
7. corps gras regroupant des produits d’origine végétale comme I’humle

d’arachide et des produits d’origmne animale comme le beurre,
8. produits “fabriqués” comme Ie sucre cristallisé tiré de la canne â sucre,

des produits conservés en boîtes,..

~~)i~ERCICE AVEC LES ELEVES 1
Le Maître construira un tableau du type suivant ozj le riz au

poisson est pris pour exemple. II cochera la case correspondant au
groupe d’aliments de chaque constituant du plat.
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PLATS

GROUPES Riz au poisson Couscous â la viande

RACINES X

CÉRÉALES X

LÉGUMINEUSES

LÉGUMES
FRUITS X

LAITET
DÈRIVÉS

PRODUITS
ANIMAUX X

CORPSGRAS X

AUTRES

II montrera, par cet exercice,
appartenant â plusmeurs groupes

que tout plat cuisiné contient des aliments

EXERCICE AVEC LES ELEVES I
Le Maître demandera â l’un des élèves ce qu’il a mangé

au petit déjeuner,
au repas de midi de la veille,
au repas du soir de la veille,
éventuellement, â d’autres moments de la journée.

II déterminera le groupe d’aliments de chaque constituant de ces
différents repas et cochera les cases d’un tableau du modè!e suivant:

REPAS

GROUPES
Petit

déjeuner
Repas de

midi
Repas du

soir
Autre
repas

RACINES

CÈRÈALES

LÉGUMINEUSES

LÈGUMES
FRUITS

LAIT ET
DÈRIVÈS

PRODUITS
ANIMAUX

CORPS GRAS

AUTRES
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Le Maître, par cet exe~-cice,montrera la diversité de notre alimentation
quotmdmenne et I’opposera â la monotonme de I’alimentation d’autres espèces
anmmales. Exemple: Ie zébu, consommateur exclusmf de végétaux; Ie lion,
consommateur exclusmf de vmande.

3 ANALYSE
LA COMPOSITION DES ALIMENTS

Quelle que somt leur origine, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur
nature, les almments sont toujours constmtués des mêmes éléments:
- del’eau,
- des substances organiques,
- des substances minérales.

1. L’eau des aliments
L’eau est présente dans tous les produits naturels dans des proportions

variables.

cJ~ERCIC~~CLES ELEVES 1
~ Pour montrer les différences de teneur en eau des aliments, le
Maître prendra d’une part une petite quantité de graines d’arachides
fraîches (ou de mil) et d’autre part un morceau de pastèque (ou de
tomate) de même poids.

Ces produits resteront exposés au soleil toute la journée. La chaleur
va pro voquer !‘évaporation de l’eau qu’ils contiennent.

En fin d’après-midi, les poids respectifs seront évalués. La différence
de poids représente la quantité d’eau évaporée.

La pastèque (ou la tomate) contiennent beaucoup plus d’eau que les
graines d’arachide ou de mil.

EXERCICEAVEC LES ELEVESI

‘~‘ Pour bien montrer que le séchage aboutit â une diminution de la
teneur en eau, le Maître mettra dans un petit récipient — coquillage par
exemple — un morcea~ide poisson sec ou de viande séchée. II ajoutera
de l’eau, en petite quantité. Quelques heures après, II pourra montrer
que le poisson ou la viande ont repris la consistance de produits frais
mais que l’eau a disparu en partie. Cette eau a été absorbée par le
poisson ou la viande.

De même, pour cuire les céréales (riz, mml, blé, macaronm...), ml faut ajouter de
l’eau qu’elles absorbent. La préparation du pain nécessmte un mélange d’eau
et de farmne.

2. Les substances organiques
Les substances organiques constituent Pa quasi totalmté de ce qui reste

après évaporation de l’eau. Ces substances sont des dérmvés d’un corps
chmmmque très répandu dans la nature. le carbone. Sumvant leur nature
chimmque, on distmngue trois catégormes de substances organiques: les
gbucmdes, les Impides et les protéines.
Les GLUCIDES exmstent en grande quantmté dans les grains de céréales. Ils
donnent le goût sucré des frumts.
Les LIPIDES sont les corps gras: l’humle et le beurre sont composés
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exclusivement de Impides.
Les PROTÉINES se trouvent aussm bien dans les produits anmmaux (vmande,
pomsson, ceuf, alt) que dans les produmtsvégétaux (céréales ou Iégummneuses).

A l’intérmeur de ces catégormes, certamnes substances jouent un rôle capital
dans Ie maintmen de la vie. II s’agit des VITAMINES dont Ie rôle sera étudié
avec les malnutritmons (chapitre 6).

3. Les substances minérales
Les substances minérales, malgré leurs proportmons réduites, jouent des

rôles importants:
Le CALCIUM, élément mmnéral le plus abondant dans notre organisme, est le
constmtuant essentiel de l’os dont ml assure la solmdmté.
Le FER joue un rôle capmtal dans Ie transport de l’oxygène par Ie sang (voir

5ème AF, chapmtres 7 et 8).
L’IODE entre dans la composmtion d’hormones commandant la cromssance et
Ie développement intellectuel.

LES GROUPES D’ALIMENTS
On peut, en partant de la cornposmtion des aliments, constituer des

groupes qui comncident avec les groupes déjâ identifmés sebon d’autres
caractéristmques.

La composition des groupes d’aliments

Rac’nes
er lubercule5

ii
1. Des aliments contenant presque exclusmvement des GLUCIDES: les raci-
nes et tubercules.
Leur teneur en eau varie autour de 70 p. cent de leur pomds. Un glucmde,
I’AMIDON, est leur constituant organique essentmel (20 â 30 %).

c~~EXERCICEAVECLES ELEVESI
‘~-~“ Le Maître lavera, sous un mmce filet d’eau, des tranches de
pomme de terre. Le liquide de lavage est blanchâtre. Si on le laisse
reposer, un dépôt blanc sale se forme au fond du récipient: la FÉCULE
qui est l’amidon de la pomme de terre.

Racmnes et tubercules ne contiennent que de faibles quantités de protéines (1
â 2 p. cent de leur pomds).

Cér~aIes Lé3urn~neuses
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Mise en évidence de I’amidon

2. Les céréales contmennent â la fois des GLUCIDES et des PROTÉINES.
75 â 80 p. cent du pomds des CËRÉALES (blé, mml, riz, mais) ou leurs dérmvés
(pain, macaronm...) sont cormstitués d’un glucide, I’AMIDON.

EXERCICE AVEC LESELEVES 1
~-‘ Le Maître moulllera un peu de farine de blé jusqu’â obtenir une
boule de pâte. II malaxera cette pâte sous un mmce filet d’eau et
recuelllera cette eau dans un verre. II restera entre ses doigts une
matière élastique, le gluten. L’eau qui s’est écoulée dans le verre est
laiteuse. Si on la laisse reposer, une masse blanchâtre se dépose au
fond : l’amidon.

Au cours de la digestion, I’ammdon est transformé en glucose par les sucs
digestifs et la salive en particulier. Ce glucose est absorbé par l’mntestmn.

EXERCICEAVEC LES ELEVES 1
~‘~“ Le Maître demandera â quelques élèves de mâcher une boule de
pain et de ne pas l’avaler, en continuant de mâcher. Au bout d’un
moment, la bouchée changera de goût. L’amidon du pain a été trans-
formé en glucose par la salive. Glucose et amidon n’ont pas le même
goût.
10 â 15 p. cent du pomds des céréales sont constitués de PROTÉINES. Les
sucs dmgestmfs les transforment en acmdes aminés absorbés par l’mntestmn.
Le reste du pomds (5 â 10 %) des céréales est constitué par de I’eau, des
substances minérales...
Toujours au moment de la cuisson, de I’eau sera rajoutée en grande quantité
100 g de rmz pèsent 300 g après cumsson.
3. Les légumineuses auxquelles on peut rattacher les noix et les graines
(gramnes de pastèque) sont plus riches en protémnes que les céréales: 20 â
30 % de leur poids sec. Leur teneur en eau est faible (5 %).
L’ammdon est leur seul autre constituant (60 %) sauf pour les graines oléagm-
neuses (arachmde, gramne de pastèque) o~iles lmpmdes prennent une place
prépondérante 40 % du pomds sec.

F~cu~ ~~amidon
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4. Des aliments contenant peu de substances organiques et surtout compo-
sés d’eau mais riches en vitammnes et en substances minérales : les légumes
et fruits frais.
Quelle que soit la partie consommée: racines pour la carotte, tige pour Ie
poireau, feumlles pour la salade, fruits pour la tomate, qu’il s’agmsse de papaye
ou de mangue, l’EAU représente 85 â 90 p. cent de leur pomds.
Riches en vitamines, mis ne contiennent pratiquement pas de protéines. Une
place â part domt être réservée, dans ce groupe, â la BANANE et la DATTE
dont la teneur en glucmdes est importante (30 p. cent).

5. Des almments contenant beaucoup d’eau mais aussi toutes les substances
organiques, rmches en vmtammnes et substances minérales.
II s’agmt d’almments complets: le lait et les dérivés du lait. Cet almment est bmen
complet pumsqu’â lui seul, 1 assure la cromssance et la bonne santé du
nourrisson.

6. Des aliments contenant presque exclusivement des PROTÉINES: viandes,
poissons, ~ufs, tous produits d’origine anmmale.
Vmande et pomsson se trouvent saus deux formes : frais ou desséchés. A l’état
frais, Is contmennent 75 % d’eau et 20 % de PROTÉINES. On y trouve aussm
quelques Impides selon I’espèce, selon l’animal, selon I’endromt du prélève-
ment : anmmaux gras, bosse du chameau.
Les ceufs sont â rattacher aux vmandes et poissons. Leur teneur en eau est de
75%, Ie reste étant constitué de protéines et de Impmdes.

LiIfl Composition des groupes

rac~ines
et tube~rcules céréaIe~ 1e~umineu5e5

~7 Idon~9p
d~O~

0 1,vot~unes

Ijgu nle5
~FFru~ts Iail

7. Des almments exclusmvement constitués de LIPIDES.
Les corps gras d’ormgmne végétale . humle d’arachide, huile d’olive, ou d’origmne
anmmale . beurre, graisse de chameau..

viand&
gt pois..soh
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COMPOSITION

GROUPES ORIGINE
Production Gluades Lipides Protéines Vitamines Minéraux

RACINES ET
TUBERCULES

VÉGÉTALE
sauterraine +++ 0 ± 0 ±

CÈRÉALES VÉGÉTALE
Ep is +++ 0 ++ + +

LÈGUMINEUSES VÉGÉTALE
Gousses ++ ++ +++ + ++

LÉGUMES
ET
FRUITS

VÉGÉTALE
Plantes et
frumts

+ 0 0 +++ ++

LAIT ET
DÉRIVÈS

ANIMALE
Mamelles + + ++ +++ +++

PRODUITS
ANIMAUX ANIMALE 0 + +++ + ++

CORPS GRAS VEGETALE
ANIMALE 0 +++ 0 ++ +

1 beaucoup

1 ++ 1 : moyennement

1 + Hpeu

1 ± 1 :trèspeu

1 0 1 :pasdutout

En comparant ce tableau (qui pourra être construit avec la classe) et les
tableaux précédents, le Maître attirera l’attention des élèves sur le groupe
d’almments Ie plus consommé, â savoir les CERÉALES, et en dédumra que
I’alimentation humamne est ~prédommnance glucidmque.
Ces 7 groupes d’aliments ont été distingués par:
- des caractéristiques d’origine ou de nature,
- des caractéristiques de composition chirnique et de valeur alimentaire.
Un huitièrne groupe corn posé de “produits fabriqués” s’ajoute â cette
liste.
8. Des aliments “fabriqués” â partmr de produits naturels et dont la forme
finale n’a plus aucun rapport avec les produmts d’ormgmne.
En dehors du MIEL fabrmqué par les abemlles, l’Homme est Ie principai
producteur de ces aliments. le SUCRE raffmné, â partir de la canne â sucre,
les CONFITURES, les BOISSONS QU’ON SUCRE comme Ie thé, les sodas..
On peut mnclure dans ce groupe certamns fruits comme la datte, Ie fruit du
baobab, dont le séchage et la conservatmon sont le résultat d’une action
humamne.

30 CHAPITRE 1 Les aliments



4 CONCLUSION

Les almments, maigré leur dmversité, sont formés par les mêmes consti-
tuants: des glucides, des lmpmdes et des protéines et, en petites
quantmtés, des vmtamines et des substances minérales.
Les glucides sont Ie constituant Ie plus consommé dans l’alimentatmon
humamne.

5 EVALUATION
Quel est Ie constmtuant essentiel du gram de riz?
Et celui de l’ceuf’?
QuelIe est la prmncmpale source en vmtamines d’une alimentation’?

6 APPLICATION AU MILIEU
• L’élève réalisera chez lui les exercices de la Ieçon pour démontrer â sa

familie la diversité des aliments.
• II insistera pour que les repas soient équilibrés.

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
• Le nombre d’enfants malnutris.
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CHAP!TRE L’équdibre

~ energetique
La vie est un échange d’énergie.

La méthode pédagogique utilisée pour cette leçon est détaillée pages 13 a 15.

1 SENSIBILISATION
Enquête auprès des élèves

Qu’est-ce que la faim?
Quand apparaît-elle’? Comment se manifeste-t-elle?
Et si vous ne mangez pas, que ressentez-vous?
Comment évolue Ie poids corporel de celui qui ne mange pas â sa faim?
Pourquoi?

OBJECTIFS DE SAVOIR L’élève sera capable de:

définmr l’équilibre entre énergie consommée et énergie produmte,
—~ énumérer les régulations portant sur les recettes et la productmon,

précmser Ie rôle de la masse corporelle (partmculmèrement des réserves de
graisse) dans b’ajustement des recettes et de la production,

—~ décrmre les particularmtés de l’équilmbre énergétmque de la grossesse, de ia
lactatmon et de la croissance.

2 OBSERVATION
LA PRODUCTION D’ÈNERGIE

Imagmnons un cyclmste pédalant sur une bmcyclette, en terramn plat ; s’mI cesse
de pédaler, il ralentit, n’avance plus, et s’arrête. L’amr oftre une résistance au
déplacement. Pour vaincre cette résmstance, le cycliste doit produmre de
I’ÉNERGIE. Cette énergie est fournie par la contractmon des muscles de ses
jambes. Ils développent une FaRCE.
Les muscles produisent de l’énergie.

LiII L’énergie
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Imaginons une autornobmle sur le même trajet. Si Ie moteur s’arrête, elle
ralentit et s’mmmobmlmse, pour la même rason (résmstance de I’amr ~ son
déplacement). Pour vamncre cette résistance, Ie moteur doit produire de
I’ÉNERGIE.
Le moteur est une machine qui produit de l’énergie.

L~IIflL’énergie

(

LA CONSOMMATIOND’ÈNERGIE
Le moteur d’automobile produit l’énergme â partir de I’ESSENCE qu’ml

consomme. L’essence est un liqumde inflammable dont les vapeurs méban-
gées â I’air font explosion en présence d’une étmncelle. Cette explosmon fournmt
l’énergie.

S’mI no reçomt pas d’essence, le moteur ne marchera pas.
Sans consornmation d’essence, pas de production d’ér,ergie par le moteur.

Le cycliste produit de I’énergme â partir des ALIMENTS qu’mI consomme.
Ces aliments se consument tout doucement, dans toutes les parties de
I’organmsme, sans explosian, sans dégager nm flamme ni fumée, et donnent de
I’énergme aux muscles.

S’mI ne reçoit pas d’aliments, Ie muscle ne fournira pas d’énergme.
Sans consommation d’aliments, pas de production d’énergie par Ie muscie

La consommation d’énergie
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ÈNERGIE PRODUITE ET ÈNERGIE CONSOMMÉE
Le moteur de I’automobmle peut tourner au ralentm sans qu’mI y amt de

déplacement. II a besomn de peu d’énergie. II consomme quand même de
I’essence mais en quantité FAIBLE.

Sm mamntenant I’automobmle se déplace en terrain plat, elIe aura besomn de
plus d’énergme et sa consommation d’essence sera supérieure.

Sm l’automobile grimpe une côte, elle produira encore plus d’énergie et sa
consommation d’essence deviendra TR~SFORTE.

Consornmation d’essence et production d’énergie sont Iiées entre elles

L~II~La relation énergie mécanique produite - énergie

~ bni&~
-ii:

~

Reprenons le cas du cyclmste, debout ~ côté de son vélo; bmen que ne
pédalant pas, il produmt de l’énergme, car certamns de ses muscles ne s’arrêtent
jamais de fonctionner. Parmi eux: les muscles de la respmration, ie muscle
cardiaque... Pour assurer cette production d’énergie, 1 consommera des
aliments mais en quantmté FAIBLE.

S’iI monte sur son vélo et roule en terramn plat, sa production d’énergie sera
plus grande et sa consommation d’almments sera supérieure.

S’iI grimpe une côte, il produmra encore plus d’énergie et sa consommatmon
d’aliments deviendra TRÈS FORTE.
Consornmation d’aliments et production d’énergie sont liées entre elles.

La relation énergie musculaire produite - énergie consommée

CHAPtTRE 2 Léquilibre énergétique 35



L’activité du cycliste a été prmse comme exemple. Mais cette relation entre
la productmon d’énergie et la consommation d’almments est vrame pour toutes
les autres actmvités musculamres d’un individu — course â pied, sport, travaml
agricole, etc.

En fin de compte, qu’ml s’agisse d’un moteur de vomture ou des muscles
d’un homme, plus grande sera la quantmté d’énergme produmte, plus grande
sera la consommation d’énergme.

3 ANALYSE
EQUILIBRE PRODUCTION / CONSOMMATION D’ÈNERGIE

II y a égalmté entre énergme produmte et énergie consommée. Les exemples
schématmques suivants le démontrent:

Si 1 Imtre d’essence permet de faire 10 km sur une route plate, ml faudra 2
litres pour en famre 20.

Sm 100 g de riz au poisson ajoutés â sa ration permettent au bûcheron de
travailler pendant une heure, ml en faudra 200 g pour qu’iI puisse travailler
deux heures.

Toute actmvmté musculaire nécessite une certamne quantité d’énergme que
I’organmsme ne peut trouver que dans ses aliments.

L’unité de mesure d’énergie est la calorie.
L’énergme contenue dans 100 g d’essence et de 1100 calormes.
L’énergme contenue dans 100 g de rmz est de 350 calormes.
A titre d’exemple, une heure de bicyclette en côte représente une produc-

tmon d’énergie de 300 calormes.
Un organisme en bonne santé équilibre sa consommation d’énergie
(venant des aliments) et sa production d’énergie.

LES MÉCANISMES DE LÉQUILIBRE PRODUCTION / CONSOMMATION.
Dans une automobile, le chauffeur samt, d’après la distance â parcourir, la

quantité d’essence qu’ml doit emparter. Et â cet effet, il prévoit l’équilmbre entre
la consommatmon d’énergme et la production d’énergme. II stocke l’essence
dans le réservoir de sa voiture.

On dmra que cette essence stockée constitue les RECETTES d’énergie
nécessaires aux DËPENSES d’énergme du trajet
0fl pourra écrire : Recettes d’énergie = Dépenses d’énergie.

Prévision des recettes d’énergie
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Ces mêmes principes s’appliquent â I’organisme de I’homme, mais c’est â
la fois plus compliqué et plus précms.

L’équilmbre nécessamre entre recettes et dépenses est réalmsé par plusmeurs
systèmes de régulatmon:

La régulation des recettes: la faim.
Celum qui travaille a spontanément plus famm que celui qui est au repos. On dit
que I’exercmce musculaire “ouvre I’appétit”. II s’agit d’une sensation de vide
au niveau de l’estomac accompagnée d’une sécrétion de salmve. Nous
l’éprouvons trois ou quatre fois parjour, â mntervalles assez réguliers.
Mais, même au repos, certains muscles de I’organisme continuent â fonction-
ner (cceur, respmration, mntestins...). II y a donc des dépenses permanentes
d’énergie. Ces dépenses augmentent au cours des efforts physiques.
Comme les recettes d’énergie équilibrent les dépenses, ml faudramt que la
consommatmon d’almments somt aussm permanente.
Or, nous savons qu’iI n’en est rien et que la prise d’aliments est discontinue.
Cette absence de concordance entre dépenses et recettes est due, en partie,
au rôle de réservoir d’almments que joue l’estomac et, en partie, â la lenteur de
l’absorption dmgestive: un repas consommé en 30 â 45 minutes a une
absorptmon étalée sur 3 â 4 heures permettant ainsi un apport continu de
matériaux énergétmques pendant tout ce temps.
En réalmté, d’autres influences jouent aussm sur la faim, en particulier les
habitudes d’horaire. Ainsi la sensation de famm est très aigue â l’heure
habituelle du repas et, si ce repas n’a pas Imeu, eIle s’estompe ensuite pour
réapparaître après quelques heures.

L~IUUn des mécanismes de la

n~urrmh.~re
insuPm.~anIe Pati,9ue
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CHAPITRE 2 L’équlllbre énergétlque 37



La régulation des dépenses
Une autre manière d’assurer l’équilibre entre recettes et dépenses est de
réduire la production d’énergie quand les recettes sont réduites. Celui qui ne
mange pas assez est FATIGUÉ et rédumt ses actmvmtés physiques.

Le malade qui ne s’alimente pas reste couché.
L’enfant qui prend un petit déjeuner mnsuffisant est fatmgué en fin de matinée
et n’a plus envie de jouer. Quand les recettes sont insuffisantes (pérmode de
disette, mauvais appétiL..), l’organisme réduit spontanément son activmté
physmque, donc son travail. L’agriculteur dont l’alimentation est insuffisante â
la période des travaux ne pourra assurer la mise en culture de surfaces
importantes; d’oCj des récoltes rédumtes qui lamsseront, â la pérmode de
travaux de I’année suivante, une ration alimentaire encore réduite, une plus
grande fatigue et une momndre surface cultivée, etc.

Cependant, une almmentation excédentaire n’entraîne pas un excès d’activmté.
Bmen au contraire, l’orgartmsme grossmt, s’alourdit et, si I’accroissement pondé-
raI devient très important, réduit aussm son activité.
II exmste une tromsmème modalmté de régulation qui complmque la simple
équation : Dépenses = Recettes ; 1 s’agmt de la régulatmon des réserves.

La régulation des réserves
Les organmsmes animaux possèdent cette proprmété d’être capables, dans les
périodes d’abondance alimentaire, de mettre en réserve l’excès de recettes
d‘énergie.

La bosse du chameau au pâturage augmente de volume. Elbe dimmnuera
borsque le chameau sera amené â faire une Iongue course dans Ie désert. Le
même phénomène exmste dans l’espèce humaine. En pérmode d’excédents
alimentaires, les gens prennent du poids. Au contramre, en période d’insuffi-
sance alimentaire, leur poids corporel diminue.
Cette partme variable du corps humain est constmtuée par la GRAISSE. Pour la
plus grande part, elle se dispose sous la peau:
- au niveau du ventre, chez I’homme,
- au niveau des hanches, chez la femme.

II y a, dans ces réserves, un volant d’énergie qui amortit les effets d’une
varmation brusque de l’almmentatmon. Ainsm s’explmque la résistance (relative) de
l’organmsme â la privatmon complète d’aliments (une dmzamne de jours) alors
qu’mI ne résmste pas â 2 jours de privation d’eau.
Ainsi s’explique aussi que nous pumssions avoir une dépense d’énergie
permanente alors que les recettes sont dmscontmnues. Dans I’intervalle, la nuit
par exemple, nous puisons dans les réserves
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- LA GROSSESSE car la mère “construmt” son enfant en môme temps qu’elIe
continue ses actmvités. Donc ~ son propre travaml s’ajoute la dépense que lui
mmpose le développement de son enfant... et les recettes équmlibrent en réalmté
la SOM ME de ces dépenses.
- L’ALLAITEMENT car la mère produit du lait, almment contenant Ium-même de
l’énergme et d’oCi le nourrisson tire sa substance. A l’énergie du fonctionne-
ment de son propre organisme s’ajoutent, pour la mère, les dépenses que lui
impose la production de lait. Les recettes équmlmbrent en réalité la SOMME de
ces dépenses.
- LA CROISSANCE au cours de laquelle I’enfant construmt de l’os, des
muscies nouveaux. A l’énergie produite normalement par I’enfant domt s’ajou-
ter l’énergme nécessaire â ces nouvelles constructions... et les recettes
équilibrent en réalité la SOMME de ces dépenses.

La dépense d’énergie de la croissance

CAS PARTICULIERS
II existe trois circonstances o~i,chez un sujet normal en bonne santé, les

recettes sont APPAREMMENT supérieures aux dépenses d’énergme.

La consommation d’énergie de la femme enceinte ou allaitante

1~.t,

~c4~ivi ié croLS3anCe.activi ré

jo+
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Ces trois cas particulmers représentent aussi bes condmtions oCi I’individu est
Ie plus sensible â l’mnsuffmsance alimentaire. Sm les recettes deviennent
insuffisantes, l’organisme sacrifie d’abord les dépenses complémentaires
pour maintenir le plus longtemps possmble ses propres dépenses de fonction-
nement:
- la mère avortera,
- la lactatmon tarira,
- la croissance s’arrêtera.

Ce dernier indice est Ie meilleur mndicateur de l’état de nutrmtion des enfants
au momns jusqu’â I’âge de 5 ans (voir

3ème partme).

4 CONCLUSION

La vie est un échange d’énergie.
Puisée dans le milieu sous forme d’aliments, I’énergie est restmtuée au
milieu saus forme de travail ou d’activité.

5 EVALUATION
La calorme est une unité de -
Que signmfme, sur le plan énergétmque, un amamgrmssement brutal?
Pourquoi la femme enceinte mange-t-elle davantage (ou devramt-elle manger
davantage) qu’une femme de même âge et de même poids non encemnte?

6 APPLICATION AU MILIEU
• L’élève expliquera autour de lui que l’énergie produite vient exclusive-

ment des aliments.
• II précisera que même celui qui reste couché, malade avec de la

fièvre, produit de l’énergie et a donc besoin d’être alimenté.
• II insistera pour que ses jeunes frères ou s~ursmalades soient

convenablement nourris. II leur apportera des aliments s’il en est
besoiri.

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
• Le nombre d’enfants malnutris.
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CHAPITRE

/~I~~i • •~ Le besoun d’energue
L’énergie apportée par l’alimentation
doit équilibrer l’énergie dépensée
par l’organisme.

La méthode pédagogique utilisée pour cette Ieçon est détaillée pages 13 â 15.

1 SENSIB~LISATION
Enquête auprès des élèves

Mangez-vous autant que votre père ? Que votre petit frère?
A quel moment de la journée avez-vous le plus faim?

OBJECTIFS DE SAVOIR L’élève sera capable de:

définmr Ie besomn d’énergie,
—~ en donner l’ordre de grandeur chez l’adulte, homme et femme,
—~ donner ba valeur admmse pour un jeune de son âge,
—~ énumérer au momns trois facteurs de variatmon de ce besomn.

2 OBSERVATION
Nous famsons au momns trois repas par jour~matmn, mi-journée et soir, mais:

- nous ne mangeons pas les mêmes quantmtés de nourriture ~chaque repas,
- nous ne mangeons pas les mêmes quantmtés de noumture d’un jour â I’autre,
- d’un individu â l’autre, les quantmtés de nourrmture dmffèrent,
et pourtant, EN DEHORS DES PÉRIODES DE CROISSANCE, notre poids
corporel reste â peu près Ie même sur des mais ou des années.

Par amlleurs, notre production d’énergme varme tous les jours et â tous les
moments selon la nature du travail que nous faisons (couper du bois
nécessite plus d’énergme qu’écrire) et selon la durée de ce travail.

Des mécanmsmes très précis ajustent la quantmté de nourriture dont nous
avons BESOIN pour équmlmbrer les dépenses.

3 ANALYSE
LES FACTEURS DES DÉPENSES D’ÈNERGIE

Les facteurS de ces dépenses sont nombreux:
- II y a des dépenses OBLIGATOIRES comme celles du fonctionnement des
organes vitaux Ie cceur ne s’arrête pas, la respmration pulmonamre non plus.
lntestmn, rein, etc... continuent â fonctmonner même pendant Ie sommeml. Tous
ces appareils dépensent de l’énergme.
Cette dépense de “machine au ralentm” est importante, aux envmrons de 1500
cabories par jour somt plus de 60 par heure.

- L’actmvité physique intervment . une heure de travaib de bûcheron correspond
â une dépense d’énergme de 300 cal.
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II y a non seulement le type de travaml et sa durée mais I’habileté â le faire.
Nous famsons le même geste plus facmlement, avec moins de fatigue, quand
nous en avons pris l’habitude.

Le travail et le besoin d’énergie

- L’âge intervment de façon très marquée, surtout pendant les pérmodes de
croissance. La croissance est finalement une productmon d’os et de muscles.
La construction en sera famte â partmr des almments consommés. L’enfant en
pérmode de cromssance domt recevomr un surcroît de calories.

- Grossesse et allaitement, pour les mêmes ramsons de constructmon de
I’enfant dans un cas, fabricatmon de son aliment dans l’autre, provoquent un
accroissement des dépenses et donc du besomn.

- La lutte contre Ie froid, la numt, dans des constructions légères, chez des
gens insuffisamment vêtus, consiste â fournir l’énergie pour produmre la
chaleur qui maintiendra constante la température du corps.

- Le poids corporel joue un rôle. Un adulte mange davantage qu’un enfant
parce que la dépense d’énergme est plus importante pour une grande masse
de matière vivante.

- La fmèvre est un facteur de dépense d’énergme. L’augmentatmon de 2°de la
température rectale augmente la dépense d’énergme de 20 calories par heure.
La rougeole, par exemple, comme toutes les maladies fébrites, est un facteur
de déséquilibre qui peut faire entrer I’enfant dans la malnutrmtion.

LAVALEUR DES DÉPENSES D’ËNERGIE
Trop de facteurs de variation interviennent pour qu’mI soit possible de

donner des chiffres précis. Les valeurs généralement fournmes sont des
VALEURS MOYENNES.

42 CHAPITRE 3 Le besoin



~~~Jj2ÇERCICEAVEC LES ELEVÈ~1
~U1-”Le Maître écrira au tableau les valeurs des dépenses d’énergie
pro voquées par les activités physiques d’un enfant de 10 â 12 ans.

Activités Dépense d’énergie en calories
par heure d’activité

Travail scolaire
Sommeil
Repas - Repos assms
Sport - Jeux de groupes
Marche

90
35

45
310
120

II fera ensuite dresser par chaque élève I’emploi du temps d’une
joumée normale selon le modèle suivant. Le total des durées doit être de
24 h. Exemple : Sommeil: 11 h.

Activité Durée

Sommeil 11 h

Total 24h

Puis, en consultant le tableau, chaque élève calculera sa dépense
énergétique. Exemple:

Activité Durée Dépense énergétique

Sommeml 11h 11 x35=385ca1.

Total 24h
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L’adulte modérément actif a une dépense énergétmque quotmdienne de
2500 â 3000 calories par jour.

Vomci quelques chiffres, entre 10 et 16 ans, en calories par jour. Les filles
étant moins actives que les garçons (jeux de récréatmon plus calmes), leurs
dépenses énergétiques sont moindre)

Age Garçons Filles

l0ans
l2ans
l4ans
l6ans

2200
2500
2700
2950

2000
2300
2400
2500

L’âge et Ie besoin d’énergie

9
-12- aria

0
LA CONSOMMATION D’ÈNERGIE

Pour couvrmr cette dépense, l’organisme utmlmse l’énergie contenue dans les
almments.

Mais tous bes constituants alimentaires ne fournissent pas la même
quantmté d’énergie:
L’eau ne fournit aucune énergie.
1 gramme de glucmdes fournmt 4 calormes.
1 gramme de protéines fournit 4 calormes.
1 gramme de Impmdes fourriit 9 calormes.

Théormquement, les alirnents peuvent se substituer les uns aux autres â la
condmtion qu’mls apportent la même quantmté d’énergme. Amnsi un gramme de
lipides peut remplacer plUs de 2 grammes de glucides ou de protéines.

En réalité, nous avons d’une part des habitudes alimentaires qui nous
mmposent la consommation d’almments varmés et d’autre part un système
dmgestif qui n’a toute san efficacité que sur une almmentation varmée.
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Le type d’alimentatmon que I’on rencontre â peu près partout sur la Terre est
è prédominance glucidique.
65 % des calories nous sont fournies par les glucides.
25 % des calormes nous sont fournies par les Impmdes.
10 % vmennent des protides.

Dans notre alimentatmon, le constmtuant le plus important est une céréale
(qu’il s’agmsse du riz, du blé ou du mil) et la principale source de calormes d’une
telle almmentatmon est donc glucmdique.

Mais les plats consommés sont faits d’un mélange de constituants et il est
souvent difticmle de mesurer I’énergme contenue dans les aliments consommés.

EXERCICE AVEC LES ELEVES 1
‘~LtLJ’Le Maître fera donner par l’un des élèves les quantités consom-
mées dans une journée, exprimées en unités de mesure familières
(boulettes, verres â thé, etc.).

Voici, â titre indicatif, les valeurs en grammes de quelques unités de
mesure:
Boulette d’enfant: 15 grammes.
Boulette d’adulte :20 grammes.
Verre â thé :50 grammes.
Cuillérée â soupe: 15 grammes.
Tranche de pain :50 grammes.

Le calcul restera approximatif et le Maître indiquera la difficulté de
réaliser une bonne enquête de consommation alimentaire.

II fera aussi remarquer que les aliments cuits contiennent beaucoup
d’eau qui, elle, n’a aucune valeur énergétique.
- Multiplier le nombre de boulettes consommées DANS LA JOURNÉE
par 30 calories (c’est la valeur calorique moyenne d’une boulette de riz â
la viande ou au poisson, de couscous... une boulette de 20 g correspond
â 40 calories).
- Ajouter éventue!lement:
130 calories par tranche de pain,
50 calories par prise de lait coupé d’eau,
60 calories par prise de thé.

Pour un enfant de 10 â 14 ans, vous devez trouver un chiffre voisin
- si c’est un garçon, de 2000 â 2500 calories,
- si c’est une fille, de 1800 â 2300 calories.

Le résultat sera parfait si, chez un méme ébève, on retrouve une égalmté
entre les dépenses d’énergme et la consommation d’énergme.

Ce sera rarement le cas. Pourtant cefte égalité est réelle. Sm elle n’est pas
retrouvée, c’est que les méthodes de mesure des dépenses comme celles
des recettes d’énergme sont approxmmatives.
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4 CONCLUSION

Le besomn d’énergie est dmfficmle â déterminer. Les valeurs qu’on peut
donner ne sont que des vabeurs moyennes.
II est intéressant de le connaître pour vérifmer si sa propre alimentation
est convenable.

5 EVALUATION
De quel ordre sont les besomns calormques d’un enfant de votre âge ‘~

Ceux d’un adulte ‘~

Citer 3 facteurs d’augmentatmon de ce besomn.

6 APPLICATION AU MILIEU
• L’élève expliquera autour de lui la signification du besoin calorique, en

particulier la nécessité d’une alimentation plus abondante
- chez Ie travailleur,
- chez la femme enceinte et la femme allaitante,
- chez Ie malade ayant de la fièvre,
- chez I’erifant en péri ode de croissance.

• II calculera la ration calorique des membres de sa familie et comparera
les résultats aux valeurs moyennes.

• II sera tout â fait conscient de la difficulté de mesurer une ration
calorique et des dangers de l’interprétation stricte de mesures impré-
cises.

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
• Le nombre d’individus malnutris.
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CHAPITRE Le besoin
,, •~ de proteines

Un apport quotidien de protéines
est nécessaire au bon fonctionnement
de I’organisme.

La méthode pédagogique utilisée pour cette Ieçon est détaillée pages 13 â 15.

1 SENSIBILISATION
Enquête auprès des élèves

De tous les almments, quel est celum qui a la réputation de donner Ie plus de
force?
Le Maurmtanmen amme-t-mI manger de la vmande?
Quel est le constituant chimique (en dehors de l’eau) le plus important de la
viande?
Trouve-t-on ce même constituant dans d’autres almments que Ia vmande?
Lesquels?

OBJECTIF$ DE SAVOIR L’élève sera capable de:

décrmre une expérmence prouvant la nécessité de la consommation de
protémnes,
préciser la compositmon et le caractère invarmable de ia structure des
protéines,
citer au momns quatre rôles des protémnes dans ‘organisme,

—~ déduire de I’utmlisation intensive des protéines dans toutes les fonctmons
de la vie leur usure rapide et la nécessmté de les remplacer en permanence,

—~ associer au caractére invarmabbe de leur structure les conditions particulmè-
res de leur construction par l’organisme.

2
Les animaux carnassiers vivant en liberté dans la nature ne se nourrissent

que d’autres anmmaux. Exemples: Ie Imon, la panthère. Or, la chair des
anmmaux ne contment, comme constmtuants organiques, que des protémnes et
des lmpmdes (vomr chapitre 1).

Les carnassiers prouvent que la vie est possmble sans consommation
notable de glucides.

De la même façon, on trouve des rongeurs — sourms, mulot,... qui ne
consomment que des gramnes (de céréales, en particulier). Or ces grains ne
contiennent, comme constmtuants organiques, que des glucmdes et des
protémnes (vomr leçon précédente).
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Ces rongeurs prouvent que la vie est possible sans consommation
notable de lipides.

A l’opposé, 1 n’existe aucune espèce animale, nm sur terre, nm dans les
océans, qui ne consomrne que des almments exclusivement composés de
lipmdes et de glucmdes. Les protémnes sont donc nécessamres.

Mais la preuve de leur nécessmté peut être faite en laboratoire.
Prenons un anmmal de laboratomre (un rat, par exemple) et sélectmonnons

des aliments ne contenant pas (ou très peu) de protémnes comme les légumes
frais, les racines et tubercules. Nourrissons le rat avec ces aliments fournms â
vobonté.

Malgré I’abondance de nourriture, en quelques semaines, ml meurt.
S’il consomme des alirnents contenant des protéines, il survivra.

~4IULe besoin vital en protéines

3 le~umln~u5e

sabade- ~-::~~.

6

Jou r.~ JOU r5

Des trois constituants organmques de nos aliments, les protémnes sont Ie
seul dont I’organisme a un besoin vital.

3 ANALYSE
LES RAISONS DU BESOIN VITAL DE PROTÈINES

Les protémnes nous sont mndispensables pour deux raisons prmncmpales:
- elles sont Ie constituant organmque princmpal de notre corps,
- elles jouent des rôles aussi nombreux qu’mmportants dans TOUTES les

fonctions de notre organisme.

Les protéines, constituants pnncipaux de la matière vivante de I’homme:
L’eau constitue plus de 60 % de notre poids et les protémnes en représen-

tent plus de 20 %. Toute construction de matmère vivante nécessmte la
constructmon de protémnes. C’est vram chez l’enfant en période de croissance
parce qu’iI construit sa propre matière vmvante. C’est vram de la femme
encemnte qui construmt la rrmatière vivante de ‘enfant. Mais c’est aussi vrai pour
celui qui cmcatrise une plaie parce qu’il construit de la matière vivante pour
fermer cette plaie. Sans un apport almmentaire de protéines, toutes ces
constructmons ne pourrament avoir lieu.
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Les protéines, moteurs de toutes les fonctions de l’organisme:
- le muscle est formé de protéines capables de se raccourcir et permettant
cette fonctmon de contractmon et donc de mouvement,
- ‘os est formé d’un dépôt de sels de calcium sur une trame de protéines,
I’ensemble assurant la fonctmon de soutmen du squelette,
- le sang contient des substances susceptibles de neutralmser les mmcrobes.
les antmcorps. II s’agit aussm de protéines,
- les aliments sont dégradés dans Ie tube digestmf par des sucs dont les
principes actifs sont encore des protéines,
- I’oxygène fixé par les poumons est transporté partout oCi ii en est besoin par
l’hémogbobmne, une protéine.

Cette liste pourrait être étendue â TOUTES les fonctions d’un organisme.
Mais ces protéines si largement utilisées s’usent et dmsparaissent. Leur

fonction étant mmportante, elles domvent sans cesse être remplacées.
II faut d’abord étudier comment elles sont faites pour vomr ensuite comment

et avec quoi elles seront construmtes.

LA STRUCTURE DES PROTÉINES
Une protémne est un corps complexe constitué lui-même d’un ensemble

d’éléments de base: les acides aminés.
Les acmdes aminés sont au nombre d’une vingtaine. Une protéine est

formée de la réunmon de ces acmdes ammnés dans des combinamsons innombra-
bles pumsque chaque protémne contment plusieurs centamnes de ces éléments.
Chaque protémne de notre organisme a, par amlleurs, une structure, c’est-â-dmre
une composition en acmdes ammnés, invarmable. Chaque acide ammné qui la
constitue a une place déterminée dans la protéine et si cet acmde ammné vient
â manquer, la protéine ne peut être construite.

Une comparamson commode est celle du drapeau national. II est constitué
d’un rectangle d’étoffe verte, avec, au centre, un croissant et une étoile
d’étofte jaune. Supposons qu’ml manque un seub de ces trois éléments, par
exemple l’étomle: un croissant jaune sur un rectangle d’étoffe verte n’est plus
Ie drapeau national.

En ef-fet, la structure immuable d’une protémne est la condition de san
actmvité. Chaque fonction de I’organisme est assurée par une ou plusmeurs
protéines de structure mnvarmable qui sont aussi spécifmques qu’une clé I’est â
la serrure correspondante. En l’absence de ces protéines, les fonctions
s’arrêtent ou sont si perturbées qu’mI en résulte un état de maladie.

LA CONSTRUCTION DES PROTÉINES
Les protéines sont assemblées dans l’organisme, mais les matérmaux

nécessamres â cet assemblage domvent être apportés par l’alimentatmon.
L’organisme ne samt pas, en effet, construmre la plupart de ces matériaux. Mais
l’almmentation doit aussi apporter ces matériaux dans les bonnes proportmons.

Reprenons la comparaison avec le drapeau.

c~’J~~(ERCICEAVECLES ELEVES 1
~-‘ Le Maître pose le problème suivant (et, s’il en a la possibilité, fait
préparer des découpages par les élèves):
“Nous voulons fabriquer le plus grand nombre possible de drapeaux
nationaux. pour cela, on nous a fourni:
- 50 rectangles d’étoffe verte ayant la dimension convenable,
- 30 croissants d’étoffejaune,
- 15 éto!les d’étoffe jaune.
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Combien pourrons fabriquer de drapeaux ?“
Réponse: 15, car le noinbre d’étoiles limite notre production ou bien le
1~emedrapeau ne portera pas d’étoile et ne serait donc pas un drapeau
mauritanien.
“Nous écrivons au fabricant d’étolles qui nous demande combien II nous
reste de rectangles d’étoffe verte. Nous répondons:
50— 15= 35.1! nous envoie 35 étolles.
Combien pourrons-nous fabriquer de drapeaux mauritaniens, en plus
des 15 déjâ faits ?“

Réponse: 15 de plus, c’est-â-dire 30 en tout car pour le 31ème, nous
n’avons plus de croissants d’étoffe. Le manque de croissants limite
notre production.

De ce problème, ml faut tmrer la conciusion qu’on ne peut fabriquer un
ensemble invariable que sm on dmspose de tous les éléments qui entrent dans
sa compositmon et ceci DANS LA BONNE PROPORTION. L’élément le momns
abondant LIMITE les posambilités de fabrmcatmon.

De ce problème, ml faudra aussi tirer la conciusion qu’mI y a de bons
fournisseurs: ceux qui livrent les différents éléments dans les proportmons
convenables et les fournmsseurs médiocres.

De la même façon, nous allons trouver dans notre alimentatmon:
- des protéines bons fournisseurs d’acides aminés qui vont livrer tous les
acmdes aminés nécessamres â la construction de nos propres protémnes
corporelles et dans des proportions convenables. Ce sont des protéines de
BONNE QUALITË,
- des protéines momns bons fournisseurs qui ne livreront pas tous les acides
ammnés nécessaires ou qui les lmvreront dans des proportions non conformes
â celles des protémnes humamnes. ce sont des protéines de MËDIOCRE
QUALITÉ.

Mais l’efticacité d’un fournisseur médmocre peut être renforcée par deux
mécanismes
1. Somt en augmentant les fournitures, c’est-â-dire en augmentant la quantité
consommée de I’aliment contenant cette protémne.
Reprenons la comparamson avec le drapeau.

c~~1EXERCICEAVECLES ELEVES 1
‘~-~-~ La livraison de
-50 rectangles d’étoffe verte
- 30 croissants d’étoffejaune
- 15 étolles d’étoffejaune
a permis de fabriquer 15 drapeaux nationaux.
S! on repasse commande au même fournisseur d’une même quantité
d’éléments, II sera possible de fabriquer 30 drapeaux nationaux.
2. Somt en dmversmfiant les fournisseurs, et en les chomsmssant pour que les
proportmons d’éléments qu’mls proposent soient complémentaires.

EXERCICE AVEC LESELEVES 1
~ Le foumisseur 1 a livré:
- 50 rectangles d’étoffe verte,
-30 cro!ssants d’étoffejaune,
- 15 étoiles d’étoffejaune.
II n’a permis de fabriquer que 15 drapeaux. C’est un fournisseur médio-
cre.
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Le foumisseur 2 livre:
- 15 rectangles d’étoffe verte,
-35croissants d’étoffe jaune,
-50 étolles d’étoffejaune.
II ne permet de fabriquer que 15 drapeaux. C’est aussi un fournisseur
médiocre.
Cependant, si on leur passe commande et qu’ils livrent simultanément,
0fl recevra:
- 50+ 15=65 rectangles d’étoffe verte,
- 30+35= 65 croissants d’étoffejaune,
- 15+50=65 étoiles d’étoffe jaune.
II sera alors possible de fabriquer 65 drapeaux.

Deux aliments, médmocres fournisseurs d’acides aminés, peuvent renforcer
leurs qualités ‘un I’autre de sorte que leur mélange (ou leur consommation
simultanée) équivaut â la consommation d’un aliment bon fournmsseur.
Cette notmon est fondamentale car, dans l’almmentation des couches socmo-
économiques défavorisées, les prmncmpaux fournmsseurs d’acides ammnés sont
de médmocre qualmté si on les considère isolément. Si l’alimentation les
associe, leur effmcacmté se trouve renforcée.

4 CONCLUSION

5 EVALUATION
Quelle différence relève-t-on entre protéines de bonne qualité et protéines de
médmocre qualmté?
A quelle condition deux protéines alimentaires de médiocre qualité peuvent-
elles renforcer leur qualmté de fournmsseur d’acmdes ammnés?

6 APPLICATION AU MILIEU
• L’élève expliquera autour de lui la nécessité d’une consommation

quotidienne de protéines.
• II précisera Ie mécanisme de la construction des protéines corporelles

â partir des acides aminés fournis par les protéines alimentaires.
• II exp~iquera l’intérêt d’une nourriture variée pour augmenter ~‘effica-

cité des protéines de chaque aliment.

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
• Le taux des malnutritions infantiles dans les familles d’élèves.

Les protémnes corporelles sont des éléments nécessaires au bon
fonctmonnement de I’organmsme mais elles s’usent et domvent être
remplacées.
Nous pumsons les produits qui permettent ce remplacement dans notre
alimentation: les protéines almmentamres dont I’effmcacmté pour rempla-
cer les protémnes corporelles est varmable et dépend des acmdes aminés
qu’elles contmennent.
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Les sources
• de protéines

Les meifleures protéines ne sont pas
forcément les plus chères.

La méthode pédagogique utilisée pour cette Ieçon est détailiée pages 13 â 15.

1 SENSIBILISATION
Enquête auprès des élèves

00 trouve-t-on des protémnes?
Y a-t-il autant de protéines dans 100 g de vmande que dans 100 g de
pomsson ? (Réponse : oum, â peu près.)
Classez les trois aliments sumvants selon leur teneur en protéines:
1 : viande ; 2 : arachmdes ; 3 : pommes de terre. (Réponse: 2, 1, 3.)
1: mml ;, 2 : nmébé ; 3: pomsson. (Réponse :2,3, 1.)
1 : rmz ; 2 : pommes de terre ; 3 : dattes. (Réponse: 1, 3, 2.)

OBJECTIFS DE SAVOIR L’élève sera capable de:
—~ comparer la qualité des protémnes d’origine animale et des protélnes

d’ormgmne végétale,
—~ citer, â partir de sa propre alimentation, trois almments d’ormgmne animale

riches en protémnes,
—~ cmter, â partir de sa propre almmentation, trois aliments d’ormgmne végétale

riches en protéines et trois pauvres en protéines,
indiquer les aliments d’ormgmne végétale dont la consommatmon simultanée
renforce la qualmté des protéines des céréales.

2

6~I~)EXERCICEAVECLESELEVESI
~LUYLe Maître va, avec sa classe, calculer la RATION DE PROTÉINES
d’un élève et déterminer les aliments constituant leurs sources principales
(voir chapitre 1).
• Le petit déjeuner:

- 1/4 de pain :6 g de protéines
- 1 petite calebasse de lait :5 g de protéines
- 1 assiette de boulilie de mli: 2,5 g de protéines.

• Repas principaux:
- Riz au poisson ou riz â la viande: chaque boulette d’un enfant de 10
â 14 ans pèse 15 g environ (11 g de r!z + 4 g de viande). 11 g de riz
représentent 0,5 g de protéines. 4 g de viande ou de poisson représen-
tent 1 g de protéines. Soit, pour chaque boulette, 1,50 g de protéines.
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Autres éléments: légumes verts, fruits, pomme de terre, manioc...
quantités négligeables de protéines.
- Lait coupé d’eau: 1 g de protéines par verre â thé.
- Unceuf: 11 gdeprotéines.
- Thé â la menthe :0 g de protéines.
- Lait :2 g de protéines par verre â thé de lait.
- Arachides (crus ou sauce) :29 de protéines par 1/2 verre â thé.
- Arachides grillées: 15 grammes de protéines par 1/2 verre â thé.
Donc, calculer le nombre de bouleites aux deux repas principaux. Ce

nombre multiplié par 1,50 donne un nombre (a) de grammes de protéi-
nes. Calculer les protéines au petit déjeuner et celles des autres
aliments et ajouter les chiffres obtenus â (a).

C’est la RATION JOURNALIÈRE en protémnes. Le chiffre obtenu pour un
enfant de 30 â 35 kg de poids corporel domt être situé entre 25 et 40 g de
protémnes dans la journée.

ANALYSE
LA QUALITÉ DES PROTÈINES

Les protéines apportées par les divers aliments n’ont pas toutes la même
qualmté, la même capacmté de couvrmr le besomn de protémnes.

Les PROTÉINES D’ORIGINE ANIMALE, c’est-â-dire les protémnes conte-
nues dans la viande, le poisson, le lait, les wufs... sont de bonne qualité. Les
acmdes ammnés qu’elles cantiennent sont ceux dont I’organisme a besoin pour
construire ses propres protémnes. Les proportions sont bonnes.

Les PROTÉINES D’ORIGINE VÉGÉTALE sont de médmocre qualmté. Certains
acmdes ammnés nécessaves â la constructmon des protéines de l’homme en
sont absents. D’autres y sont en trop famble proportmon. Mais la composmtmon
des protémnes d’ormgmne végétale est variable d’une source â l’autre. Tel acmde
aminé absent dans I’urme est présent dans une autre de sorte que leur
mélange renforce leur effmcacmté respective.

C’est globalement le cas des protémnes de céréales (blé, mil, riz...) d’une
part, et des protéines de légumineuses (arachide, harmcot, pois...) d’autre part.

II faut donc préconiser les plats oO de tels mélanges sont réalmsés.

LA TENEUR DES ALIMENTS EN PROTÉINES
L’aliment Ie plus riche en protéines par rapport au pomds est Ie POISSON

SÉCHÉ. Cette richesse est artifmcielle pumsque l’eau contenue dans la chair du
poisson s’est évaporée au cours du séchage. II contient 60 % de son pomds
en protéines.

Même remarque et méme teneur pour la VIANDE SÉCHÉE.
Pums vmennent aussm les produmts desséchés: LAIT EN POUDRE et POUDRE

D’ÇEUF avec 40% du pomds.
Ensuite vmennent les LÉGUMINEUSES. Haricots et arachides en contmen-

nent 20 % de leur poids.
Les GRAINES (de pastèque, le pamn de smnge...) en contiennent â peu près

autant.

54 CHAPITRE 5 Les sources de protélnes



Aliments et teneur en protéine
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VIANDE ET POISSON FRAIS en contiennent un peu moins, somt une teneur
de 18%.

Puis I’cEUF, dont les protéines sont d’une qualité parfamte pour I’enfant, en
contient 13% de san poids

Ensuite les CËRÉALES (riz, blé, mml, etc...) avec 10 % de leur poids. Les
PÂTES ALIMENTAIRES(MACARONI) font partie du groupe, ainsi que Ie PAIN.

Pums le LAIT ENTIER qui en contment 4 % de son pomds.
Enfin, les LÉGUMES VERTS et les FRUITS, bes TUBERCULES qui en ont

moins de 1 %.

Pour termmner, l’HUILE, Ie SUCRE n’en contiennent pas du tout.

LE PRIX DES PROTÈINES.
La qualité devrait être le seul facteur commandant le choix des aliments et,

pour couvrir Ie besoin de protéines, la façon la plus sûre seramt de consommer
beaucoup de protémnes de bonne qualité, celles du lait, de la viande, du
poisson et de l’ceuf.

Mais toutes les ménagères Ie savent, ce sont aussm les aliments LES PLUS
CHERS.

II est mntéressant, dans les conditmons de notre économme, de calculer Ie
PRIX DES PROTÉINES SELON L’ALIMENT QUI LES FOURNIT.

LES MOINS CHÊRES SONT LES PROTÉINES DES CÉRÉALES ET DES
LÈGUMINEUSES (de médmocre qualmté) Er CELLES DU POISSON (d’excel-
lente qualmté).

PLUS CHËRES (mais momns du double), LES PROTÉINES DES PRODUITS
AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION, LE PAIN, LE LAIT EN POUDRE, LE
POISSON SÉCHÉ.
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L~I~Prix des protéines selon I’aliment

ENFIN, TROIS A QUATRE FOIS PLUS CHÉRES, LES PROTÉINES DE LA
VIANDE.

Fmnalement, ml est possmble de faire une almmentation convenable en protéi-
nes avec des quantités d’argent différentes.

Les ménagères qui ont de I’argent achèteront de la vmande qu’elles
prépareront avec Ie rmz ou le mml.

Celles qui en ont momns peuvent avomr des protémnes d’aussm bonne qualmté
- avec du rmz et du pomsson, quand ml y en a, ou
- avec des céréales et dii poisson sec,
- avec des céréales et des ARACHIDES ou du NIÉBÉ..

Les interdits alimentaires
II existe suivant les régions, sumvant les familles, des interdmts almmentamres

donnés avec ou sans justmfmcation “Ie pomsson donne des vers”, “l’ceuf rend
muet”, etc...

ELEVES 1
“~LtLYLe Maître demandera aux é!èves de d!re les interdits de leur
familie et leur démontrera que ce qui est interdit dans une familie ou un
groupe peut être accepté dans un autre et qu’une telle contradiction est
illogique.
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4 CONCLUSION

Les protéines sont nécessamres au bon fonctmonnement de ‘organisme.
On en trouve dans les abiments naturels mais â des teneurs varmables
Les protémnes anmmales sont de memlleure qualmté que les végétales
mais coûtent plus cher, sauf dans le cas du poisson.

5 EVALUATION
Quels sont, dans votre almmentatmon, les trois aliments d’origine animale les
plus rmches en protémnes?
Et les trois plus rmches d’origine végétabe ‘~

Classer ces 6 aliments selon cette rmchesse.
Quelle est la protéine la plus chère au gramme? Et la moins chère?

6 APPLICATION AU MILIEU
• L’élève calculera la ration protidique des autres membres de la familie

et particulièrement celle des jeunes enfants en période de sevrage.
• II indiquera les insuffisances éventuelles de ces rations et la nécessité

de les augmenter.
• II désignera les produits alimentaires les plus riches en protéines et

ceux qui apportent les meilleures protéines.
• II démontrera qu’avec la même somme d’argent consacrée è l’achat

d’aliments, ii est possible de faire varier la ration protidique.
• II insistera pour que la nourriture de ses jeunes frères et sceurs soit

aussi variée que possible et que, plusieurs bis par semaine, soient
introduites des légumineuses (arachides, niébé) ou des graines (pastè-
que, pain de singe).

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
• Le taux de malnutritions infantiles dans les familles des élèves.
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CHAPITRE

• •U Les malnutritions
Les inalnutritions sont les conséquences
graves d’une alimentation déséquilibrée
et insuffisante.

La méthode pédagogique utilisée pour cette Ieçon est détaillée pages 13 â 15.

1 SENSIBILISATION

Enquête auprès des élèves
Combien d’enfants a eu votre maman?
Sont-ils vivants et en bonne santé?
S’iis ont été malades ou s’mls sont morts, quel âge avaient-mls?
Avez-vous, vous-même, été très malade ? A quel âge?

Enquête auprès d’un infirmier
La malnutrmtmon est-elle fréquente? Sous quelles formes?
Quelle tranche d’âge est la plus atteinte? Pourquoi’?

Visite d’un centre de PMI, d’un centre de récupération nutritionnelle.

OBJECTIFS DE SAVOIR L’élève sera capable de:

désmgner la classe d’âge la plus exposée aux malnutritions et en expliquer
les ramsons,

—~ smgnaler les relations â double sens qui unissent maladies parasitaires ou
infectmeuses avec malnutrition,

—~ énumérer les smgnes d’alarme des formes de début,
—~ désmgner bes comportements almmentaires â éviter pour ne pas aggraver une

forme modérée,
énoncer les conséquences de la malnutrmtmon sur le développement de
I’enfant.

2
Les maladmes des enfants sont fréquentes. Certaines ne sont pas graves

comme la VARICELLE 00 Ie corps se couvre de petits boutons pendant
quelques jours ou les OREILLONS qui gonflent Ie cou juste au-dessous des
oreilles.

D’autres sont plus graves comme les DIARRHÉES, la ROUGEOLE, la
BRONCHITE. Celles-lâ donnent de la fièvre, coupent l’appétmt et, sm elles
durent plusieurs semamnes, provoquent des amaigrmssements qui peuvent
devenir défmnitifs : c’est la MALNUTRITION.
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D’un autre côté, on peut vomr des mères qui, apprenant qu’elles sont
enceintes, arrêtent brusquement l’allamtement de leur enfant de 10 ou de 18
mais. Autour du plat famlial, cet enfant sera le dernmer servi. S’il y avamt peu de
pomsson ou de viande, ml n’en aura pas. II lui restera Ie mil ou le riz. II va mamgrir
et devenir fragile. Lorsqu’une épmdémie arrmvera (rougeole, bronchite, mais
aussi varicelle ou oremllons), il tombera malade, perdra l’appétit, maigrmra
encore plus : c’est la MALNUTRITION.

La plupart des enfants qui entrent en malnutrition
- vmennent d’avomr une maladie mnfectmeuse,
- ont récemment été sevrés dans de mauvaises conditions.

La malnutrition générate provoque deux sortes de maladies:
- le marasme, qui se traduit par un état d’extrême maigreur de ‘enfant; sa
peau est frmpée, son regard est vmf;
- Ie kwashmorkor, qui entraîne des enflures du visage et des paupmères, des
membres mnférieurs; l’enfant est somnolent, sans appétit, ses cheveux sont
minces et cassants.

Tous les états intermédiamres entre ces deux sortes de maladmes peuvent
exister.

Marasme et kwashiorkor

kw~shor kor

3 ANALYSE
LES SIGNES D’ALARME

L’un d’entre eux domme tous les autres par san mmportance: C’EST
L’ARRÉT DE LA PRISE DE POIDS.

Cette constatation suppose des pesées RÉGULIÊRES et I’établissement
d’une courbe de poids. Cela est famt dans les centres de PMI (Protection
Materneble et Infantmle).

En même temps, une infection, même Iégère (rhume, petite bronchite...) se
traduit par une perte de l’appétmt et par de la dmarrhée.

Le comportement de I’enfant se modifme il est trmste, fatigué, smlencieux, ml
ne joue plus, ml ne sourmt pas.

mara~ne
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LA CONDUITE A TENIR. CE OU’IL FAUT ÈVITER
Les mères en général ont un grand soucm de nourrmr ‘enfant dès qu’ml

manmfeste sa famm mais ne I’mncmtent pas â manger lorsqu’ml a perdu l’appétmt.
De plus certamnes traditions fammlmales mndmquent qu’mI ne faut pas donner â
boire â l’enfant dmarrhéique ou â manger â celui qui a de la fièvre.

Or, c’est l’mnverse qu’mt faut famre: cet enfant qui ne va pas bien, ml faut
l’entourer de soms, lui préparer une alimentation â part, le forcer â manger et
â bomre, le tenmr propre, le faire dormir â I’abri du fraid ou du vent.

En quelques jours, la smtuatman peut être rétablie, smnon c’est l’évolutmon vers
les formes graves qui nécessmtent le recours au dmspensamre.

LES EFFETS SUR LE DÈVELOPPEMENT
L’enfant atteint de malnutrition ne grandmt plus ou très peu. San développe-

ment physique et mntellectuel sera retardé smnon bloqué. II reste trmste, replié
sur lui-même. II ne s’intéresse pas â ce qui se passe autour de lui et aggrave
san retard par rapport aux autres. Arrivé en âge scalamre, ml aura les plus
grandes diffmcultés â suivre les ensemgnements.

AUTRES FORMES DE MALNUTRITIONS
A côté de cette malnutrmtion globale, d’autres malnutritions peuvent appa-

raître chez les enfants mais elles sont rares en Mauritanie:
- les avmtammnoses,
- les carences minérales.

Les avitaminoses sont dues â l’mnsuffisance de vmtamines dans une alimen-
tation. Les principales sources de vitamines sont:
- les frumts (dattes, jujube...),
- les légumes verts, crus plus que bes cuits,
- Ie lait.

Quand l’alimentation contment un ou plusieurs de ces almments, les rmsques
d’avitaminoses sont écartés.

Les carences minérales sont dues â l’insuftmsance d’apport d’un sel mmnéral
(surtout le calcmum et le fer). Or calcmum et fer sont en quantmtés suffisantes:
- dans les feuilles vertes (de maniac parexemple),
- dans Ie fruit du baobab,
- dans les céréales (pour Ie fer),
- dans Ie lamt (pour Ie calcium).

Tous ces aliments régulmèrement cansommés empêchent I’apparmtmon de
ces carences.

4 CONCLUSION

L’état de malnutrmtmon survment chez les enfants en bas âge, entre 6
mais et 3 ans, somt â l’occasion d’une mnfectmon, somt d’un sevrage mal
conduit. Des soms précoces peuvent écarter une évolutmon vers des
formes plus graves.
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5 EVALUATION
Quels sont les enfants les plus exposés â la malnutrition ‘~ Pourquoi 9

Quels sont bes signes inciiquant le début d’une malnutritmon’?
Quelles sont les canséquences d’une malnutrmtion sur Ie développement
d’un enfant?

6 APPLICATION AU MILIEU
• L’élève demandera â accompagner ses petits frères ou sceurs au

centre de PMI et surveillera leur courbe de poids.
• II sera attentif â leur ~anté,â leur caractère, â leur comportement.
• II s’occupera de nourrir d’aliments riches en protides celui qui n’a pas

d’appétit parce qu’il a de la fièvre ou une maladie.
• II préconisera dans sa familie la diversification des aliments destinés

aux plus jeunes.
• II expliquera autour de lui que la monotonie de I’alimentation des

adultes peut provoquer des carences chez I’enfant.
• II surveillera l’apparition de troubles liés â des carences chez ses

jeunes frères ou s~urs.

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
• Le nombre d’enfants malnutris dépistés au centre de PMI.
• L’évolution des malnutritions dans les familles d’écoliers par rapport

aux autres familles.
• L’alimentation des jeunes enfants et la diversité des aliments consom-

més.

62 CHAPI1RE 6 Les malnutritions



2ème PARTIE:
LA SANTE ET L’EAU

NOTES INTRODUCTIVES

L’eau est indispensable â la Vie. Sans almments, ‘Homme, l’Animal, le
Végétal peuvent résister plusmeurs semaines, alors que, sans eau, mis meurent
en quelques jaurs.

Mais cet élément est aussi indmspensable pour des organmsmes quelquefoms
dangereux pour notre santé : certains microbes.

Les mmcrobes sont des êtres vmvants, sm petits qu’mls sont invmsmbles â I’ceil
nu. Certamns ne se développent que dans I’arganmsme d’autres êtres vivants,
celui de l’Homme en particulier.

Tous ne donnent pas de maladme mais seulement quelques uns et, parmm
ceux-lâ, certamns nous sont transmis par b’eau.

Parmi toutes les utilmsatmans de l’eau (boisson, hygiène corporelle, vaisselle,
lavage du lmnge, abreuvage des animaux, arrosage des plantes), celle qui
risque Ie plus de nuire â la Santé de l’Homme est I’EAU QU’IL BOlT
pumsqu’elle apporte dmrectement dans Ie corps les mmcrobes qu’elIe contment.

Nous allons d’abord étudier ces risques (Chapmtre 7) ainsi que les moyens
de les prévenir et de les combattre pour chacune des maladmes suivantes
- DIARRHÉE (Chapmtre 7-1),
- VERS INTESTINAUX (Ascarms) (Chapitre 7-2),
- VER DE GUINEE (Chapmtre 7-3).

D’autres maladmes sant transmmses par ‘EAU DANS LAQUELLE ON SE
BAIGNE, en particulier la BILHARZIOSE (Chapitre 8).

Enfin, I’EAU PRÊS DE LAQUELLE ON VIT représente aussi un rmsque qui
peut se traduire par une maladme le PALUDISME (Chapmtre 9).

Ces maladmes:
Dmarrhée,
Vers Intestinaux,
Ver de Gumnée,
Bmlharziose,
Paludisme

ne sont pas les seules que les microbes ou anmmaux qui vivent dans l’eau
peuvent nous transmettre mais ce sont

les plus FRÉQUENTES,
les plus GRAVES,
les plus INVALIDANTES*
les plus FACILESA PRÉVENIR par des mesures d’hygmène simples.

Ensuite, nous étudmerons les RÉALISATIONS FAMILIALES Er COMMU-
NAUTAIRES permettant d’écarter les risques Imés â I’eau:

* Line maladie invalidante est une maladie qui entraîne une incapacité temporaire ou

définitive de mener des activités physiques normales.

63



Les matières fécales avec tous les parasites et tous les microbes qu’elles
peuvent contenmr chez le sujet malade sont â l’ormgine des contaminatmans les
plus fréquentes et les plas dangereuses de l’eau de bomsson.

La première mesure pour que l’eau du village (ou du quartier) pumsse être
bue sans danger est de construire des cabmnets — des LATRINES (Chapmtre
10) — dans des candmtions telles que les excréments saient â l’abrm des
mouches, du ruissellement et des infmltrations.

Ensuite ml faut assurer I’hygiène corporelle sans que l’eau utilisée contamine
l’eau â bomre. II faudra donc canstruire des DOUCHES (Chapmtre 11).

Enfin, ml faudra, pour terminer, prendre toutes les précautions pour que
I’eau qu’an bamt somt débarrassée de taut parasite ou microbe. II faut rendre
I’eau POTABLE (Chapmtre 12).

11 LA DOUCHE

L7P0uRB0IRE

LESDANGERS

1 7-1 DIARRHEES
1 7-2 ASCARIS
[1-3VER DE GUINÉE

L 9 DU VOISINAGE
PALUDISME ~

LA PROTECTION CONTRE CES DANGERS

10 LESLATRINES 1

12 L’EAU POUR BOIRE
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CHAPITRE Les dangers de I’eau
qu’on boit

Ils sant nombreux car I’eau peut transporter tautes sortes de mmcrabes et
de parasites. Trois d’entre eux sont fréquents et dannent des maladies
pouvant devenmr graves:

LES DIARRHÉES,
LES VERS INTESTINAUX (ASCARIS),
LE VERS DE GUINÉE.

Certes, d’autres maladies peuvent être transmises par l’eau de baisson
mais eiles sant
- somt plus rares (comme Ie CHOLÉRA...),
- somt momns graves (comme les maux de ventre),
- somt plus diftmciles â empêcher d’apparaître, car nécessmtant des mesures
d’hygmène d’applicatmon dmfficmle et anéreuse (comme I’HEPATITE)

Seules les trois prmncmpales serant étudmées.
Les mesures d’hygmène permettant de les prévenir ont pour but de rendre

POTABLE l’eau qu’on bomt.
Une eau potable est une eau débarrasséee de tous les micrabes et

parasites qu’eIIe pouvait contenmr. Elle est saine et ne transmet aucune
maladie.

Le chapitre 12 est consacré â I’étude des mayens permettant de rendre
patable n’mmparte quelle eau paurvu qu’eIIe n’amt nm odeur, ni cauleur.
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CHAPITRE Les dangers de I’eau
w qu’onboit

1/ Les diarrhées
Des mesures simples d’hygiène
peuvent empêcher de nombreux nourrissons
de mourir

La méthode pédagogique utilisée pour cette leçon est détaillée pages 13 â 15.

1 SENSIBILISATION
Enquête auprès des élèves

Quelles maladmes connaissez-vous?
Quelles maladies peut transmettre I’eau de bomssan?
QueIIe eau buvez-vaus?
Emplayez-vous des précautions particulières avant de boire?
Avez-vaus sauvent la diarrhée ? A quom l’attribuez-vous?

Enquête auprès d’un infirmier
Quelle est la fréquence des dmarrhées chez des enfants de 10 â 15 ans?
A quelle âge sont-elles les plus fréquentes? Et les plus graves?
Peut-on maurmr de diarrhée?

OBJECTIFS DE SAVOIR L’élève sera capable de:

—~ citer trams maladmes transmmses par I’eau de baissan,
décrmre le cycle de cantammnatian des diarrhées,

—~ énancer les mesures d’hygmène permettant de les évmter,
—~ précmser Ie rôle des matmères fécales dans la transmmssman des dmarrhées.

2 OBSERVATION
La dmarrhée est I’émmssian de SELLES FRÉQUENTES Er LIQUIDES.

• Fréquentes:
- pour un naurrmsson, plus de 6 foms par jaur,
- pour l’enfant et I’adulte, plus de 2 fams par jaur.
• Lmquides ou très molles.

En même temps, Ie malade ressent des DOULEURS DE VENTRE et a
quelquefams de la t ièvre.

La diarrhée dait être dmstmnguée de la DYSENTERIE aO les selles sant moins
nombreuses (5 â 6 fois par jour), de volume rédumt et striées de sang et de
glamres.

La diarrhée est grave surtaut pour l’enfant car il perd plus d’eau qu’ii n’en
consamme, danc il se déshydrate.
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Les dmarrhées ne surviennent pas isalément. Elles sant plus fréquentes â
certaines samsons — début de la samson des plumes — et touchent simultanément
de nambreux enfants. Ceci lamsse supposer un mécanisme de cantagian, de
TRANSMISSION D’INDIVIDU Â INDIVIDU.

3 ANALYSE
LA TRANSMISSION DES MICROBES DE LA DIARRHÈE

Quand Ie tube mntestmnal est irrmté par des vers, des mmcrobes ou d’autres
organismes vmvants, IL SE CONTRACTE et expulse vers I’extérmeur san
cantenu. Larsque l’irrmtation est mmpartante, I’eau de l’arganmsme passe dans
l’intestin et est rejetée dans les selles. La déshydratatmon est mnévitable sm on
ne bamt pas pour comperiser ces pertes.

Les micrabes sant amenés au gras mntestin par I’EAU DE BOISSON ou par
des aliments mal canservés, ou préparés avec des mains sales ou de la
vaisselle sale.

La, mis se multiplient et pravaquent la dmarrhée qui, â chaque selle, en
expulsera des millions â l’extérmeur.

Le malade peut souiller ses mains avec sa selle et il appartera des
mmcrabes â taut ce qu’iI touche.

S’iI s’agmt d’un enfant, c’est la maman qui rmsque de soumller ses mains avec
la selle du bébé ou avec les Imnges sales de l’enfant.

LÏIINI Cycle de contamination diarrhéique

Quand le malade fait ses selles n’mmparte oCj, autaur de la maison au autaur
du village, les mauches au I’eau de plume qui ruisselle vant transporter les
mmcrabes:
- les mouches en se pasant sur les selles, chargent de microbes les pamls de
leurs pattes,
- la plume et Ie rumssellernent d’eau qu’elle provoque entraînent les mmcrabes
vers le marmgat ou vers le pumts.

Celum qui mange de la naurriture souillée ou qui bomt cette eau cantenant les
mmcrabes qui vmennent des selles présente une dmarrhée après quelques
heures.
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LA CON DUITE Â TENIR DEVANT UNE DIARRHÈE
Des mesures serant prises â l’égard du malade et des bmen-partants qui

vmvent près du malade.

Soms au malade
LUI FAIRE BOIRE DE L’EAU, SOUVENT Er PEU Â LA FOIS. On crait sauvent
que la diarrhée est faite de l’eau que le malade vment de bamre: c’est FAUX.
L’eau des selles est PRODUITE PAR LE GROS INTESTIN. Que Ie malade amt â
baire au pas, san gras intestmn praduira de I’eau.
II faut donc cantinuer â danner des boissans pour campenser les pertes
d’eau par la dmarrhée.
Le naurrissan allaité au sein dait cantmnuer â têter. L’enfant naurri au biberan
ne bamra plus de lamt mais de I’EAU DE RIZ au de I’eau boumllie addmtmannée de
PAIN DE SINGE, au de l’eau bouillme addmtmonnée de sel et de sucre dans les
propartians suivantes: 12 verres â thé d’eau, 2 â 3 pincées de sel et 1/2 verre
â thé de sucre. Cecm permet de compenser â la fois la perte de l’eau et les sels
minéraux de I’organisme.
Sm la diarrhée persmste plus de 2 jaurs, il faut amener l’enfant au dispensaire.

Les liquides de réhydratation

sucre sei eau bouillie

(

~
~- J

- ~

t eai.~de nz. - - la 5olulioI~~
c~erehydr~~r~lio~i
or~sle.

4
Mesures d’hygiène individuelle
II faut:
• ne bomre que de l’eau POTABLE.
• n’utmliser que les LATRINES pour aller â la selle.
• se laver les mains

- après les selles,
- avant de manger,
- avant de préparer le repas.

S’il s’agmt de petits enfants, la mère fera respecter ces mesures, lavera
samgneusement l’enfant dmarrhéique et jettera l’eau du bamn dans les Iatrmnes.

Mesures d’hygiène collective
• La familie ne boit que de l’eau potable, canservée avec som.
• Chaque membre de la familie dait se laver les mamns après les selles et

avant de manger, la ménagère avant de préparer le repas.
• La vaisselle utmlisée damt être propre.
• Les almments auront été conservés â l’abri des mauches.
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L~I~Ouelques mesures d’hygiène

L’eau de bamsson présente des dangers Iarsqu’eIIe est bue directement
au marmgat ou â certains puits.
L’un de ces dangers, la diarrhée, peut avair des conséquences graves
s’ml tauche les jeunes enfants.

5EVALUATION
Quelles sant les mesures d’hygiène indmvmduelle pour prévenir la dmarrhée? Et
les mesures d’hygiène collective?
Décrmre le cycle des mmcrobes de la diarrhée.
Quelle est l’eau la plus dangereuse en matmère de diarrhée’? Le puits, Ie
marigat, la source?

6 APPLICATION AU MILIEU
• L’élève devra veiller â son hygiène corporelle et convaincre ceux qui

l’entourent de l’importance d’avoir toujours les mains propres.
• II utilisera les latrines pour tous ses besoins et ii imposera cette

utilisation exclusive autour de lui.
• II ne boira pas n’importe quelle eau. II interdira â ceux qui l’entourent

de boire de l’eau douteuse.
• II demandera â boire s’il a la diarrhée et permettra de boire â ceux qui

l’auraient, dans sa familie.

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
• Le nombre d’enfants ayant eu de la diarrhée Ie mois précédent.
• Le nombre d’enfants ayant les mains et les ongles sales.

4 CONCLUSION
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CHAPITRE 1 Les dangers de I’eau
qu’on boit
2/Lesvers
intestinaux (ascaris)
Les vers vivent aux dépens de celui
qui les héberge

La méthode pédagogique utilisée pour cette leçon est détaillée pages 13 ~15.

1 SENSIBILISATION
Enquête auprès des élèves

Avez-vaus vu des vers dans des selles?
Comment étament-ils?
L’avez-vous dit â vos parents ? Qu’ant-ils fait’2

Enquête auprès d’un infirmier
La présence de vers mntestmnaux chez les habitants de la région est-elle
fréquente’?
Est-ce une maladie grave?
Quels tramtements applmque-t-on’?

L’infirmier apportera si possible un flacon contenant des ascaris.

OBJECTIFS DE SAVOIR L’élève sera capable de:
décrmre le cycle de contamination par les ascaris,

—~ énoncer les mesures d’hygiène permeftant de les éviter,
—~ précmser Ie rôle des matmères fécales dans leur transmissian.

2 OBSERVATION
Quelquefams, un enfant qui se dit fatigué, qui a mal au ventre, qui a des

périades de diarrhée... présente dans ses selles un ou plusieurs vers langs de
15 â 25 centimètres, blancs. II lui arrive plus rarement d’en vamir un Cet
enfant a des ASCARIS qui vivent dans san mntestmn. Cette maladie est très
répandue.

Les ascarms fatiguent celui qui en est infesté. Ils le font rarement maurmr.
Cette maladie ne survient pas isolément. Plusmeurs enfants d’une même

familie peuvent être attemnts alors que, dans la familIe vomsine, aucun enfant
n’a d’ascaris.

Ceci laisse supposer un mécanisme de TRANSMISSION D’INDIVIDU Â
INDIVIDU.
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Le cycle de l’ascaris

IØ

3 ANALYSE
LA TRANSMISSION DES ASCARIS

Les vers femelles ont pondu dans I’intestin et les ceufs sortent avec les
selles. Ces ceufs sont trap petits pour être vus â I’c~ilnu. Ils ne se dessèchent
que lentement, surtaut dans un sol humide et â l’ombre. Quand ml pleut, I’eau
emporte ces ~ufs dans les marigots ou dans les pumts.

Celum qui bomt cette eau s’infestera: les cEufs se développeront dans san
intestmn et y deviendront des vers.

On peut aussi s’mnfester avec une nourriture soumllée pardes mains sales ou
souillée par la terre. Par exemple, ii ne faut JAMAIS manger directement un
fruit ramassé par terre. II taut toujaurs le laver et I’essuyer ou l’éplucher avant
de Ie manger.

L’enfant qui joue par terre et porte ses doigts â ia bouche peut s’mnfester.

LA CONDUITE Â TENIR DEVANT UN SUJET PORTEUR D’ASCARIS
Des mesures seront prises â l’égard du malade et des bien-portants qui

vivent près du malade.

Soms au malade
II faut l’amener au dispensamre aO des médmcaments très effmcaces lui serant
prescrits.
Mesures d’hygiène individuelle*
II faut:
• ne baire que de I’EAU POTABLE.
• n’utmliser que les LATRINES pour aller â la selle.
• se laver les mains

- après les selles,
- avant de manger,
- avant de préparer les repas.

* Le Maître utilisera pour illustrer ces recommandatlons Ie dessin 7-1-3.
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Mesures d’hygiène collective
• La familie ne bolt que de l’eau patable conservée avec sam.
• Chaque membre de la familIe doit se laver les mains après les selles, avant

de manger et avant de préparer les repas.
• La vamsselle utilmsée est prapre.
• Les aliments sant canservés â l’abrm des mauches.

4 CONCLUSION

L’eau de bamsson présente des dangers larsqu’eIIe est bue directement
au marmgot au â certamns pumts.
L’un de ces dangers, les ascaris, touche de nombreux enfants. Les
porteurs d’ascaris sant fatigués et amamgris.

5 EVALUATION
Quelles sont les mesures d’hygmène indivmduelle communes â la préventmon de
la dmarrhée et des ascaris?
Et les mesures d’hygmène collectmve?
Décrire le cycle des ascaris.

6 APPLICATION AU MILIEU
• L’élève devra veiller â son hygiène corporelle et convaincre ceux qui

l’entourent d’avoir toujours les mains propres.
• II utilisera les latrines pour tous ses besoins et ii imposera cette

utilisation exclusive autour de lui.
• II ne boira pas n’importe quelle eau. II interdira â ceux qui I’entourent

de boire de I’eau douteuse.
• II demandera â être conduit au dispensaire s’iI constate la présence

de vers dans ses selles.

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
• Le nombre d’enfants porteurs d’ascaris.
• Le nombre d’enfants ayant les mains ou les ongles sales.
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CHAPITRE Les dangers de I’eau
W qu’onboit

3/ Le Ver de Guinee
Le Ver de Guinée est un danger
dont on peut facilement se protéger.

La méthode pédagogique utilisée pour cette leçon est détaillée pages 13 â 15.

1 SENSIBILISATION
Enquête auprès des élèves

Avez-vous entendu parler de la maladie du Ver de Guinée?
Camment se présente-t-elle?
Quelles conséquences a-t-eIle chez Ie malade?
Quelles mesures prend-t-on pour la combattre, pour la prévenir?

Enquête auprès d’un infirmier
S’agit-ml d’une maladme fréquente dans la région?
Est-ce une maladme grave ? Camment la tramte-t-an?
Quelles sant les régmans de Mauritanme les plus infestées’?

OBJECTIFS DE SAVOIR L’élève sera capable de:

décrire Ie cycle de contaminatian par le Ver de Guinée,
énancer les mesures d’hygiène permettant de l’éviter,

—~ préciser ie rôle d’une absence de pratectman du paint d’eau dans sa
transmissmon.

2 OBSERVATION
La maladie commence par une démangeaison dans un endromt précms, Ie

plus sauvent aux jambes, et un boutan plein de Imqumde se forme.
Pums ce boutan s’auvre et on vomt apparaître l’extrémité d’un Ver. C’est la

femelle du Ver de Gumnée. Elle est blanche, cylindrmque et peut mesurer
presque un mètre.

Elle est venue â la peau pour y pandre ses ~ufs. Les ceufs serant Imbérés
quand elle sera au contact de l’eau. Si Ie bautan est sur la jambe, la pante
aura Imeu quand les pieds serant dans I’eau (marmgat, rizière...).

Le Ver de Guinée ne famt pas mourmr mais il fait souffrir. Un malade peut en
avomr plusieurs â la fais. II ne pourra plus marcher nm travamller pendant des
semamnes car la peau, Iâ aO se trouve Ie ver, est gonflée, chaude et
douloureuse.
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Le Ver de Guinée touche des villages entmers dans certaines régmons du
pays. Le voyageur qui passera dans ce pays peut vamr, après quelques mais,
apparaître Ie boutan du Ver de Guinée.

Ceci lamsse supposer un mécanisme de TRANSMISSION D’INDIVIDU ~k
INDIVIDU.

3 ANALYSE
LA TRANSMISSION DU VER DE GUINÉE

Le cycle du Ver de Guinée

Dès que Ie sujet parteur d’un Ver de Guinée a les pieds dans l’eau, la
femelle pand des ceufs qui donnent taut de suite des larves qui ne peuvent
pas vmvre sans abri. Elles vant se cacher dans un petit anmmal, gras comme un
gram de sable, le CYCLOPS. La, les larves grandmssent.

Si I’an bait de l’eau avec des Cyclops piemns de larves, ces Cyclaps sant
dmgérés et les larves deviennent libres. ElIes grandissent, devmennent des vers
adultes. Le mâle féconde la femelle qui vment â la peau pour pondre. II
s’écoule 8 â 11 mais entrn l’mnfestatian et l’apparmtian des orifmces de pante.

LA CONDUITE Â TENIR DEVANT LE VER DE GUINÉE
Des mesures ~erantprises â l’égard du malade et des bien-portants qui

vmvent prés du malade.

4
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La protection contre leVerde Guinée

Soms au malade
II faut amener Ie malade au dispensaire oCi des médicaments très effmcaces lui
seront prescrmts.
Une méthode traditiannelle de tramtement consiste â enrauler, un peu taus les
jaurs, le Ver sur une allumette.

Mesures d’hygiène individuelle
Le malade ne damt pas mettre les pmeds dans Ie paint d’eau aû les villageais
viennent pumser.
L’eau dait également être passée â travers un pagne avant d’être bue.

EXERCICE AVEC LESELEVES 1
~ Puiser de l’eau, la passer â tra vers un pagne propre plié plusieurs
fois. Le tissu arrête les cyclops. Attention: les microbes ne sont pas
arrêtés par cette filtration.
Entre deux opérations de filtration, ii faut étendre le pagne en plein
soleiL Le cyclops est détruit par la chaleur.

Mesures d’hygiène collective
II faut protéger l’eau du marigot aCm l’eau de bomsson est pumsée et pour cela
construire un petit pont qui évmte â ceux qui puisent l’eau de moumller leurs
pieds.
Une équipe des Services d’Hygmène peut aussi venir, sur la demande des
villageams, tuer les cyclaps dans le point d’eau avec des pradumts chimiques.
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IC!CI MesurescPhygièno collective

4 CONCLUSION

5 EVALUATION
Cmter au mamns deux caractères opposant la transmmssion du Ver de Guinée â
celle de la dmarrhée et des ascaris.
Décrmre Ie cycle du Ver de Guinée
Dmre la précaution minimale nécessaire pour évmter la transmmssion du Ver de
Gumnée par I’eau de baisson.

6 APPLICATION AU MIÛÉLJ
• L’élève ne boura pas n’importe quelle eau. II interdira â ceux qui

l’entourent de boire de I’eau suspecte.
• II interdira que quiconque se baigne â proximité de I’endroit oû on

puise I’eau.
• II demandera, si l’eau est prise au marigot, qu’un petit pont ou

quelques grosses pierres évitent â ceux qui puisent l’eau de mouiller
leurs pieds.

• II expliquera autour de lui Ie mécanisme de la transmission du Ver de
Guinée.

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
• L’aménagement du point d’eau, s’iI y en a un.
• La fréquence du Ver de Guinée dans Ia population.

L’eau de baisson présente des dangers Iorsqu’eIle est bue directement
au marigat ou â certamns puits.
L’un de ces dangers, le Ver de Guinée, a des canséquences sur la
santé et sur la capacité de travail de ceux qu’ml mnfeste.
II ne faut pas bomre de l’eau qui n’ait été au momns FILTRÉE.
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Les dangers de I’eau
o(i I’on se baigne
Un bain même de courte durée peut avoir
des conséquences graves et durables.

La méthode pédagogique utilisée pour cette leçon est détaillée pages 13 a 15.

Le principal risque, parce que le plus grave et le plus fréquent, c’est la
BILHARZIOZE.

1 SENSIBILISATION
Enquête auprès des élèves

Vous baignez-vaus sauvent ? 0Cm”
Avez-vaus entendu parler de maladmes cantractées quand an se baigne?
Quelles sont-elles?

Enquête auprès d’un infirmier
La bilharziose est-elIe fréquente dans la régmon?
Tauche-t-elie les enfants?
Camment la dépister?
Camment la traiter?

OBJECTIFS DE SAVOIR L’élève sera capable de:

—* décrire le cycle de cantaminatian par les bilharzies,
énumérer les mesures d’hygmène permettant de l’évmter,

—~ préciser le rôle des urines dans ia transmmssman.

2
II exmste des villages au même des régmans en Afrmque aCm presque toute la

papulatman a du sang dans les urmnes. De plus, ces sujets ant envme d’urmner et
urinent peu â chaque fais. (Is ant mal dans le bas du ventre. Presque taujaurs,
il s’agit d’une BILHARZIOSE URINAIRE.

On ne peut l’aflmrmer qu’après examen des urmnes au microscape : ml mantre
des ~EUFSDE BILHARZIE.

Les bilharzmes sant des vers plats d’un â deux centimètres de long. Ils
vmvent dans les vamsseaux vemneux qui entaurent la vessie. Les femelles
pondent un grand nombre d’ceufs. La longévmté des bilharzies est grande : de
2 â 5 ans.

La bmlharziase est grave parce qu’eIIe affaiblit I’individu en lui faisant perdre
du sang.
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Le diagnostic de bilharziose

t.

Des camplmcations martelles peuvent survenir.
Une observatmon atteritive mantrera qu’â côté de ces villages on trauve

taujaurs une rizière, une mare aCm les habitants vont se baigner. Si de
nouveaux arrmvants au vEllage ne vant pas se bamgner, mis n’aurant jamais de
bmlharziose. S’ils y vant, mIs la cantracteront assez rapidement. Ceci laisse
supposer un mécanmsme de TRANSMISSIO” O’INDIVIDU A INDIVIDU.

3 ANALYSE
LA TRANSMISSION DE LA BILHARZIOSE

LØIfl Le cycle des
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Les ~ufs de bmlharzme sont rejetés par les urines. Dépasés dans un endrait
sec et ensoleillé, ils se dessèchent. Par cantre, dépasés dans I’eau d’un
marigot ou d’une mare, ils dannent namssance â des larves qui se déplacent
dans I’eau â la recherche d’un abri. Elles trauvent cet abri dans un escargat,
Ie BULLIN. Elles s’y développent et Ie quittent défmnmtmvement au bout de
quelque temps. Elles nagent dans I’eau pendant deux jaurs puis meurent.

Si un homme passe par Iâ pendant ces deux jaurs, sait qu’mI se baigne, soit
qu’il travaille dans une rmzmère mrrmguée, les larves vant entrer directement dans
san corps â travers sa peau que le séjaur dans I’eau a ramollie.

Les bmlharzies deviennent adultes dans Ie corps de l’homme. Les mâles
fécondent les femelles. CeIIes-cm vant pondre â travers la parai de la vessme.
Les ceufs fant saigner l’argane d’oCm la présence de sang dans les urines.

LA CONDUITE Â TENIR DEVANT UNE BILHARZIOSE
Des mesures seront prises vis â vis du malade et des bien-portants qui

vmvent près du malade.

Soms au malade
Ils lui sont donnés au dispensamre saus la farme de médmcaments.

Mesures d’hygiène individuelle
Le malade ne doit pas uriner près du marigot ou des paints d’eau.
II dait utiliser des latrines.

Mesures d’hygiène collective
La présence de plans d’eau permanents (mares, rmzmères, etc.), surtaut s’il y a
des herbes et des escargats, près de vmllages aCm I’exmstence de bilharziens est
connue, domt faire prendre des mesures très sévères:
• Eviter de se baigner dans la mare. Utilmser une DOUCHE.
• Ne pas mettre les pmeds dans l’eau (mêmes précautions que pour le Ver de

Gumnée).
• Mettre des bottes sm on damt travamller dans l’eau.
• Détrumre les escargats

- en caupant les herbes qui entaurent la mare,
- en élevant des canards ou des tilapias qui mangent les escargats,
- en faisant appel au Service d’Hygiène.

4 CONCLUSION

L’eau aCm I’on se baigne peut apparter des maladmes et en particulier la
bilharziose.
On peut se laver aussi bien en prenant une douche.

5 EVALUATION
Camment se manifeste une bmlharzmase urmnamre7
QueI est I’anmmal intermédiaire du cycle de la bilharzie?
Comment peut-an débarrasser une mare des bullmns?
Comment protéger un plan d’eau de la présence des bmlharzmes?
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6 APPLICATION AU MILIEU
• Dans une zone de bilharziose, l’élève expliquera autour de lui Ie

mécanisme de l’infestation et les moyens de s’en protéger.
• II mettra en ~uvre les mesures d’hygiène individuelle et collective.
• II recherchera la présence de bullins dans les mares avoisinantes et

les montrera autour de lui en décrivant leur rôle.
• II insistera pour qu’une douche soit construite â sa maison et l’utilisera

pour se laver.

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
• L’organisation du puisage dans les points d’eau.
• Le nombre de nouveaux cas de bilharzioses dans l’année.
• Le nombre de nouvelles latrines construites dans l’année.
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Les dangers de I’eau
près de laqueHe
on vit
Le paludisme est un fléau.
Seule une lutte collective et persévérante
peut le faire disparaître.

La méthode pédagogique utilisée pour cette leçon est détaillée pages 13 â 15.

1 SENSIBILISATION
Enquête auprès des élèves

Avez-vaus quelquefais la fmèvre (le carps chaud)”
A quelles périodes de I’année?
Y a-t-ml des maustiques taute I’année9 Paurquom?
Remarquez la cancordance entre les périodes aCm il y a beaucaup de
moustiques et celles aCm on a la fièvre.

Enquête auprès d’un mnfmrmier
Le paludmsme est-il fréquent?
Peut-an s’en protéger efficacement?
0Cm trouve-t-an les médmcaments nécessamres”

OBJECTIFS DE SAVOIR L’élève sera capable de:

—~ décrmre l’évolutman de l’agent du paludmsme,
—~ énumérer les mesures de prévention individuelle et collective cantre le

paludmsme,
—* préciser Ie mode de transmmssian par le maustmque.

2 OBSERVATION
Le PALUDISME qui sévit dans la partme Sud du pays représente le princmpal

rmsque pravoqué par I’eau stagnant ~u vaisinage des habmtations. C’est une
maladie grave qui tauche taus ceux qui ne se pratègent pas.

Sans ramsans apparentes, l’enfant se sent fatigué. II a froid et, parfois
même, il trembie. Tout le corps lui famt mal, les muscles, les articulations sans
que cette douleur puisse être Iocalisée. Quand an le tauche, ml est chaud et sm
an prend sa température, elle est élevée : 390~3905•

Un enfant en bas âge dant la température est très élevée (400) peut famre
des CONVULSIONS.

CHAPITRE 9 Les dangers de l’eau prés de laquelle en vit 83



La maladie domt être saignée, smnan le sujet perd ses farces. San sang se
décolore: on le remarque â la~pâleur de ses paupières mnférieures après
qu’an les alt tirées vers Ie bas.

L’infmrmier identifie le paludisme en recannamssant, dans les glabules
rauges vus au micrascape, le parasite respansabie.

Cette maladme est rare au Nord d’une ligne Nouakchott-Tamchekett-Nema,
c’est-â-dmre dans la zone aCm la pluvmosmté ne dépasse pas 200 mm d’eau par
an. En autre, la maladie est surtaut fréquente en saisan des plumes.

L’eau joue un rôle important dans san apparitmon.

3 ANALYSE
LA TRANSMISSIONDU PALUDISME

Le parasite du paludisrne est mnoculé â I’homme par une espèce particulmère
de maustmque piqueur: I’ANOPHÈLE.

L’anophèle est un mamistique de petite taille, qui vole surtout la nuit et, Ie
jaur, reste pasé sur les murs, dans les cains d’ambre et lom des caurants
d’amr. Sa pasjtian sur Ie rnur est taut â fait caractéristique par rapport â celle
des autres maustiques.

I~IIflPosition de l’anophèle

6~’~XERCICEAVECLES ELEVES 1
‘~-‘ Rechercher sur les murs de la classe la présence de moustiques.

Identifier parmi eux les anophèles.

Comme tous les moustmques, l’anophèie femelle pand dans l’eau. Elle
chomsit des eaux calmes camme celles des mares ou des barrages. Elle pand
alars beaucoup d’ceufs qui donnent des Iarves aquatiques. Ces larves
devmendront des maustiqimes en une dmzamne de jaurs.

Pour fabrmquer ses ceufs, l’anophèle femelle a besain de se nourrmr de sang
qu’eIle aspmre après avamr piqué la peau avec sa trampe.

Elle ne pique QUE LA NUIT.
Avec le sang d’un malade atteint de paludmsme, I’anophèle femelie ingère

en même temps les parasites qui vmvent dans les glabules rouges de ce sang.
Dans le carps du maustmque, ces parasmtes se repradumsent et se dévelappent.

En piquant un autre individu, Ie maustique lui injectera les parasites. lls
vant se multmplier et se fixer dans des glabules rouges qu’ils ferant éclater:
c’est I’ACCÈS DE PALUD[SME.
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La dissémination du paludisme

LA CON DUITE Â TENIR DEVANT UN PALUDÈEN
Des mesures serant prmses vis â vis du malade et des bmen-portants qui

vivent près du malade.

Soms au malade.
Dès l’apparitian de fmèvre, de maux de tête ou de tremblements, ml faut se
rendre au dmspensaire.
• L’mnfirmier fournit la NIVAQUINE qui tue les parasmtes cantenus dans le

sang.
Le malade guérlt en quelques jours.
Le malade guérm ne transmet plus le parasmte aux maustmques qui le pmquent.

Mesures de protection individuelle
• 11 faut darmmr saus une MOUSTIQUAIRE

- sans traus,
- bmen applmquée au sol.

Mesures de protection collective
Ces mesures concernent essentmellement la lutte cantre les MOUSTIQUES
dans la maison:
• ml faut tuer les maustmques qui y sant — INSECTICIDES — et empêcher les

moustiques d’entrer:
- maustiquaires aux fenêtres,
- plantes élamgnant les maustmques (cmtrannelle),
- pradumts qu’an fait brûler;

dans le village:
• en élévant dans la mare des pomssons qui mangent les larves de mousti-

ques — le TILAPIA,
• en ayant recaurs au Service d’Hygmène pour DÈMOUSTICATION par des

praduits chmmiques.
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La lutte contre les moustiques

4 CONCLUSION

5 EVALUATION
Camment se manmfeste l’accès de paludisme?
Camment peut-on débarrasser une maison des moustmques?

6 APPLICATION AU MILIEU
• Dans une zone de paludisme, I’élève expliquera autour de lui les

mécanismes de l’infestation et les moyens de s’en protéger.
• II mettra en ~uvre les mesures de protection individuelle eI collective.
• II participera â la lutte collective contre les moustiques et insistera

pour organiser la protection de sa maison.
• II dormira sous une moustiquaire et demandera que ses frères et

&eurs utilisent aussi la moustiquaire.

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
• La quantité de Nivaquine distribuée ou vendue par mois.
• Le nombre de moustiquaires utilisées dans une maison.
• Le nombre de plants de citronnelle autour des maisons.
• Le nombre de produits “anti-moustiques” vendus dans Ie mois.

La aCm il exmste, le paludisme est une maladie meurtrière car elle
s’attaque aussm aux petits enfants qui se défendent mains bien que les
adultes.
On peut la famre dmsparaître complètement en prenant des mesures
rigaureuses de pratection d’une part mndividuelles et d’autre part
collectives. Ces mesures doivent concerner simultanément les palu-
déens et les agents de transmissmon de la maladie les maustiques.
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CHAPITRE

Les latrines
Des latrines bien construites et bien utilisées
empêchent ~apropagation de
nombreuses maladies.

La méthode pédagogique utilisée pour cette lecon est détaillée pages 13 â 15.

1 SENSIBILISATION
Enquête auprès des élèves

Utmlisez-vaus taujaurs des latrines?
Etes-vous attentmfs â ne pas famre vos besamns près d’un point d’eau?
Savez-vaus quels risques vous faites caurir aux autres en n’utilisant pas des
latrmnes~

Enquête auprès d’un chef de familie ayant construit des Jatrines eI auprès
des membres de la familie

Paurquai avez-vaus canstruit des latrines?
Cambmen cela vous a-t-il coûté?

OBJECTIFS DE SAVOIR L’élève sera capable de:

—~ danner les raisons qui justmfient I’utmlisation de latrmnes,
—* énumérer au moins quatre candmtions â respecter pour déterminer ‘em-

placement d’une fasse de latrines,
—* décrire les différentes parties de latrines : fasse, dalle, abri, tertre,
—~ mndmquer ce qu’ml faut éviter de famre si on sauhamte que des latrines

fanctmonnent longtemps.

2 OBSERVATION
Les latrines sant faites d’une fasse creusée dans Ie sal et recauverte d’une

dalle solide. Dans cette dalle, un tröu plus petit est aménagé pour laisser
passer les selles et les urmnes.

Les latrines sant entaurées d’un abri et peuvent être recauvertes d’un tait.
La classe a vu récemment qu’un des plus grands dangers de I’eau de

bamsson était dû â la pallutian par les selles qui cantmennent souvent des
parasmtes ou des mmcrabes (Chapitre 7).

Un arganmsatman rmgoureuse des Iatrmnes est nécessamre surtout au voisinage
des paints d’eau.

CHAPITRE 10 Les latrines 87



L~Ï~IULes

1

la daUe.

Quelques règles doivent être respectées scrupuleusement. Elles cancer-
nent l’emplacement, la constructian et l’entretmen des latrines.

L’EMPLACEMENT DE LA FOSSE
- Distance par rapport au paint d’eau: Ie plus lam passmble en fanction de la
nature du terrain. II vaut mieux consulter les Services de l’Hydraulmque au de
la Santé avant de décider de I’emplacement d’une fosse.
- Le fond de la fasse doit être au mamns â 2 mètres du niveau du sol.
- II faut creuser sur un terrain qui NE RISQUE PAS D’ÉTRE INONDÉ.

2 Po5se~

3 ANALYSE

L’emplacement des latrines
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- Placer les Iatrmnes de sarte que le vent dominant n’amène pas les ODEURS
et les MOUCHES vers les mamsons.
- L’entrée des latrmnes domt être un peu cachée pour qu’an pumsse I’utmliser
sans être vu.
- S’il y a un puits dans le village ou Ie quartmer, LE FOND DE LA FOSSE OOIT
ÊTRE AU MOINS TROIS MÉTRESAU-DESSUS DU NIVEAU DE L’EAU.

EXERCICEAVEC LESELEVES 1
Dans un puits, l’eau est â 7 mètres. QueIle doit être la pro fondeur

maximale des fosses dans ce village. Réponse: 7—3=4 mètres.

LA CONSTRUCTIONDESLATRINES
La fasse étant creusée, il faut la fermer avec une DALLE.
La DALLE peut être en bétan, en banco recauverte ou non de ciment. Elle

est percée d’un trau fermé par un cauvercle pour empêcher les mauches
d‘entrer.
Après usage, ml faut remettre le cauvercle en place.

L’ABRI peut être en briques, en tôles ou en banco. II peut être sans tait. II
est famt pour que l’utmlmsateur de la latrmne ne somt pas vu de I’extérmeur.

Un TERTRE est construmt autaur de l’abrm. La terre est entassée au pied de
l’abrm de manmère â famre une pente allant des claisans vers l’extérieur. Cette
terre est damée et peut être recauverte d’une cauche de ciment.

Le tertre sert â élaigner de la fosse les eaux de rumssellement qui la
rempliraient très vite ou l’empêcherament de fanctionner.

L’ENTRETIEN DES LATRINES
Les selles et les urmnes se transforment tout doucement en liqumdes saus

l’mnfluence de mmcrobes présents dans la terre. Ces liquides ne sant plus
dangereux pour l’homme.

Une latrmne bmen entretenue est une latrmne prapre.

LEÏ~I~L’entretien des latnnes
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Un petit balai permet de nettoyer la dalle. On peut utiliser de l’eau pour
laver cette dalle mais en petite quantité pour ne pas remplmr la fasse trap vmte.

II ne faut pas mettre de praduits chmmiques dans la fosse, tels que savon,
paudres â laver, eau de javel... Ces substances ralentissent ou empêchent le
développement des mmcrabes utiles â la dégradatian des matières et â leur
transfarmatmon en lmqumdes mnoffensmfs pour la santé.

LA MISE HORS-SERVICEDESLATRINES
Quand la fosse est pleine, elle sera bouchée avec de la terre et l’abri sera

détrumt ou transporté sur d’autres latrines. Un arbre pourra être planté ~
praximmté de la fosse. Sa croissance sera rapide car ses racmnes puiseront
dans la fasse des éléments nutritits de grande qualité.

4 CONCLUSION

De bannes latrines, bien canstruites et bmen smtuées, empêchent la
transmmssian de nombreuses maladies.
Chaque maison doit avair ses propres latrines pour ia familie et les
entretenmr avec som.

5 EVALUATION
Donner 4 condmtmons déterminant l’emplacement d’une fasse de latrmnes.
Décrire la canstructman de latrines.
Dmre comment mettre hors service des latrines.

6APPLICATION AU MILIEU
• L’élève n’utilisera pour faire ses besoins que des latrines.
• II invitera ceux qui l’entourent â faire de même.
• II demandera la construction de latrines familiales si elles n’existent

pas et en assurera l’entretien.
• II assurera I’entretieri des latrines de I’Ecole.

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
• Le nombre de latrines dans le village ou Ie quartier.
• La propreté des latrines de l’Ecole.

90 CHAPITRE 10 Les latrines



CHAPITRE

!I La douche
L’lslam recommande une propreté constante
de tout le corps.

La méthode pédagogique utilisée pour cette leçon est détaillée pages 13 a 15.

ISENSIBILISATION
Enquête auprès des élèves

Combmen de douches prenez-vous par semaine?
0Cm les prenez-vaus ? Comment les prenez-vaus9
Est-il nécessaire d’en prendre souvent? Pourquoi?

OBJECTIFS DE SAVOIR L’éiève sera capable de:

—~ indiquer les ramsans pour lesquelles on damt se daucher,
—~ décrmre la canstructian d’une douche,
—~ décrire l’entretien d’une douche.

2
Une DOUCHE est un endromt aménagé pour se laver. Très souvent, elle se

trauve â I’exténmeur de la maison.
L’eau qui a servm â la tailette s’écoule généralement sur Ie sal, et peut y

stagner, dannant des maladies ou servant de Imeux de repraductian ~ des
maustmques dannant des maladmes.

Quand ces eaux s’mnfiltrent dans Ie sal, elles peuvent polluer les cmternes,
les puits au les saurces.

Construire une douche est un ban moyen de pratéger l’eau de boissan.

3 ANALYSE
Quelques règles doivent être respectées scrupuleusement. Elles cancer-

nent l’emplacement, Ia canstruction et I’entretmen des douches.

L’EMPLACEMENT D’UNE DOUCHE
Dmstance par rapport au pamnt d’eau: le plus lam possible en fanction de la

nature du terrain. II vaut mieux cansulter les Servmces de I’Hydraulique au de
la Santé avant de décmderde I’emplacement d’une douche.

II faut canstruire la douche sur un terrain qui NE RISQUE PAS D’ËTRE
INONDÉ.
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LA CONSTRUCTIOND’UNE DOUCHE
Une douche est formée de 3 parties:

- Une DALLE sur laquelle on se lave,
- un PUITS PERDU qui recueille l’eau utmlmsée,
- un ABRI.

L~IIULa douche

La dalle
ElIe damt être assez grande pour qu’an pumsse bauger en se lavant.
- Sm elle est carrée, eIle aura 1,20 m de CÔTE au mains.
- Si elle est ronde, elle aura 1,40 m de DIAMÈTRE au mamns.
Elle peut être faite en CIMENT ou en PIERRES.
Une pente dauce facmlitera l’écoulement des eaux usées vers un TUYAU au
vers une RIGOLE.

Le puits perdu
C’est une fasse qui reçcit les eaux usées. Elle est proche de la daile. C’est lâ
qu’abautit Ie tuyau au la rmgole cmmentée.
La prafondeur du pumts dépend du nambre de persannes qui vant utiliser la
douche. II a au moins 1 rn de dmamètre et 1,50 â 2 m de prafandeur.
Le puits perdu est rempli de gros cailloux et de pmerres qu’on a cassées.
Un petit mur entaure Ie puits perdu et empéche l’eau de plume et la terre d’y
entrer.
On le ferme avec un couvercle.

L’abri
II est en brmques, en banca ou en tôles, sans tamt.
Ii permet â l’utilisateur de prendre sa douche sans être vu.
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L’ENTRETIEN D’UNE DOUCHE
II faut en nettoyer Ie plancher ~ mntervalles régulmers. Au bout d’un certamn

temps, l’eau du pumts perdu ne s’écaule plus. II faut alors le nettoyer.
Pour cela, on enlève les camllaux qu’an laisse sécher. On fait tomber Ia boue

des camllaux et des paroms du puits. On lamsse sécher plusmeurs jaurs.
On remplit Ie trou avec les camliaux. On peut alars â nouveau utilmser la

douche.

4 CONCLUSION

L’utmlisatman d’une douche bien construite et bmen placée empêche les
maladies de se répandre.
Dans Ie même temps, l’eau qu’an bamt est protégée.

5 EVALUATION
Donner les canditmons détermmnant ‘emplacement d’une douche.
Décnire la canstructman d’une douche.
Comment entretient-an une douche?

6 APPLICATION AU MILIEU
• L’élève demandera la construction d’une douche â côté de sa maison,

au cas oLi ii n’en existerait pas déjâ une.
• II utilisera régulièrement la douche et convaincra ceux qui l’entourent

d’en faire autant.
• II entretiendra convenablement la douche qu’iI utilise.

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
• Le nombre de douches dans Ie village ou dans le quartier.
• Le nombre de puits perdus bien construits.
• L’état de propreté de Ja douche.

CHAPITRE 11 La douche 93





CHAPITRE

lig; L’eau pour boire
II ne faut boire que de l’eau rendue potable.

La méthode pédagogique ut~liséepour cette lecon est détaillée pages 13 a 15.

1 SENSIBILISATION
Enquête auprès des élèves

Dans quai buvez-vous?
Quelle eau buvez-vous?
Buvez-vous ailleurs que chez vous~
Vous arrive-t-il de boire directement de I’eau de manigot ou de mare?
Est-ce que le lait caillé (znmeg) rend l’eau bonne ~ baire?
Camment canserve-t-an l’eau de bamssan dans vatre familie?

Enquête auprès des Services responsables de Ja foumiture d’eau

OBJECTIFS DE SAVOIR L’élève sera capable de:

—~ cmter au momns trams moyens permettant de rendne I’eau potable,
—~ décrire la méthode de i’ébullition en précisant la durée minimale de cette

ébullitian,
décrmre la méthode de la filtratian par baugie et les soms â apporter â la
baugie,

—~ décrire la méthade de la filtratian par charbon de bais et I’entretmen du fmltre,
décrmre la méthode de javellmsation de l’eau en précisant les doses de Javel
et le temps d’actmon.

2 OBSERVATION
La classe a étudmé les maladies que peut provoquer l’eau de boissan: ml

s’agit de la DIARRHÉE, des ASCARIS, du VER DE GUINÉE. Ces maladies,
qui sant les plus fréquentes en Maurmtanie, ne sant pas les seuies transmises
pan l’eau de bamssan.

Toute eau destmnée â la boisson dait être traitée pour devenmr POTABLE.
Une eau potable est une eau débarrassée de tous les mmcrobes et

parasites. Elle est SAINE, et ne transmet aucune maiadie.
L’eau de baisson en vmlle est fournme pan les BORNES-FONTAINES ou

directement par un rabinet indmviduel dans la maison.
EDe est contrôlée par les Services d’Hygmène et est DIRECTEMENT

POTABLE. Cependant, sm elle est conservée dans un réservamr sur le tait de la
maison, elle peut alors être POLLUÉE pan des cadavres d’animaux, des
paussières... et n’est plus patable.
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L’eau peut être aussm polluée dans les BIDONS de dmstrmbutmon qui ne
senaient pas dans un état de prapreté et d’entretien convenables.

En dehars de l’eau de la BORNE-FONTAINE ou de l’eau DIRECTEMENT
fournme au robinet individuel, 1 faut SE MÉFIER DE TOUTES LES EAUX et
donc LES RENDRE POTABLES.

L’EAU DE CITERNE est poliuée par la poussière qu’entraîne la pluie sun les
toits, par les animaux qui arnivent â se faufiler dans la cmterne (mnsectes,
araignées, etc...).

L’EAU DE MARIGOT, ou de mare, est polluée par les paussmères que
transparte le vent, par toutes les déjectians des hammes et des animaux
autoun du pamnt d’eau, par les bêtes qui viennent s’abreuver.

L’eau de pumts peut être potable mais â des condmtions si nambreuses qu’ml
vaut mmeux considérer qu’elles ne sont jamais toutes remplmes.

En effet, un bon puits est un puits PROFOND, BIEN PLACÉ, entauré d’une
CLÔTURE, consolidé pan des buses en ciment. II a une MARGELLE, un
TERTRE, un COUVERCLE. Une POMPE permet de manter l’eau.

L~iÏ~:IIEIUn puits

Un pumts qui ne remplirait pas TOUTES ces conditmons est un pumts dont
l’eau est suspecte.

L’EAU DE SOURCE est nare en Maurmtanie. Seule l’analyse en laborataire
permet de dire si elle est potable

3 ANALYSE
Une eau peut être rendue potable de plusmeurs façans~

- EN LA FAISANT BOUILLIR (méthode de i’ébullition),
- EN LA FILTRANT (méthode de filtratman),
- EN Y METTANT DE L’EAU DE JAVEL (méthode de javellmsatian).
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MÈTHODEDEL’ÈBULLITION
Les micrabes, même les plus résmstants, sont tués par Ja chaleur. Si on

lamsse bauillmr de I’eau pendant au mains 20 minutes, TOUS les mmcrobes sont
tués. II suffit ensuite de Ja laisser refraidir en la cauvrant. Pour l’aérer et la
rendre facile â digérer, an peut la battre avec une cumller ou un bâtan
PROPRES.

L’ébullition de l’eau

Le filtre â bougie
II est campasé d’une BOUGIE et d’un TUYAU fixé sur la baugie.
On met Ie filtre dans le récipient contenant I’eau non potable.
L’eau traverse lentement la baugme. Mmcrobes et impuretés sant retenus.

MÉTHODEDEFILTRATION

La filtration par bougie
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L’eau fmltrée coule par Ie tuyau après amorçage dans un autre récipient, placé
plus bas. Ce deuxième récmpment contient la réserve d’eau de la familie. II est
COUVERT.
• Le filtre damt être nettcyé souvent, tautes les foms que l’eau ne coule plus.

Pour le nettayage, on brosse doucement la bougie et on la lave plusieurs
fais de suite.
On plange ensuite la baugme pendant au momns une heure dans un récmpient
d’eau de 20 litres â laquelle on a ajouté 1 cuillénée â café d’eau de Javel.

• II faut vénifmer que la bougme n’est pas fendue.
La bougie casse facilement, peut même se fendre sans que la fente soit
vmsmble. Une baugme fendue ne sert plus â rien car les microbes peuvent
passer par la fente
Pour vair sm la bougie est fendue, on la met dans l’eau et on souffle de l’amr
très fort dans le tuyau. Sm les bulles d’air sortent le lang de la baugme, c’est
qu’elIe est fendue . on peut la jeter.

• Pour remettre Ie filtre en manche, on le plonge dans le récmpment d’eau non
patable ~t on aspire sur le tuyau jusqu’â ce que l’eau vienne.
Les premiers lmtres qui coulent ont le goût de I’eau de Javel.
On peut les mettre â part et ne tirer d’eau potable qu’apnès leur passage.

Le filtre â charbon de bois
Ce type de fmltre est déj~mutilmsé dans la régian du Rosso. L’eau mntradumte en
bas d’un récipment (bidon de 200 1 pemnt avec antirouille et peinture spéciale)
traverse successmvement:
- une couche de coquiliages (3 seaux),
- une cauche de charban de bols (3 seaux),
- une couche de sable (6 seaux).
Les séparations entre ces différentes couches sont réalisées par Ie fand des
2 bidans pencé de nambmux traus avec une painte.
Ce système est efficace et peu caûteux. II nécessite Ie remplissage négulier
du bidon d’eau non patable pour dmsposer d’eau patable en permanence.

La filtration au charbon de bois
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Après un temps varmable, dépendant de la qualité de l’eau â filtrer, Ie débit du
système devment faible, insuffisant. Le filtre s’est bouché et domt être changé.
Pour cela, on enlève successivement chaque cauche fmltrante. Sable et
coquillages peuvent être lavés en vue de leur réemplam. Le charban de bais
dait être remplacé.
Dans tous les cas, on change le filtre au momns une fais pan an.

MÈTHODE DE JAVELLISATION

L’eau de Javel du cammerce est généralement â 8°.II faut Ie vénifier avant de
1 ‘utiliser.

Pour rendre potable:
- 1 litre d’eau dame, il faut ajouter 2 gauttes de Javel â 8°.
- 1 lmtre d’eau un peu trauble, il faut y ajauter 3 gouttes.
- 1 litre d’eau trauble, ii faut y ajauter 5 gauttes.
Pour campter les gouttes, on fait un petit trau dans Ie bauchon de la bouteille
avec une painte.

La javellisation de l’eau

L’eau de Javel est mélangée â I’eau. II faut attendre au mains 20 minutes
avant d’utmlmser cette eau.
II est préférable, pour que l’eau amt moins le gaût de Javel, de faire Ie
tramtement Ie soir pour I’eau de boisson du Iendemamn.
D’autres praduits chimmques dispanibles en Pharmacie permettent de rendre
I’eau potable. II faut toujaurs sumvre attentivement les instructions du pharma-
cien ou celles du mode d’emploi délmvré avec le pradumt.

CONSERVATIONDEL’EAU POTABLE
II ne sert â rien de rendre de I’eau patable si ensuite elle damt être salie ou

polluée.
II faut donc la canserver dans un récipient propre qui ne sert qu’â cet

usage. Ce récipient sera fermé par un cauvercle.
L’eau sera taujours pumsée dans cette réserve avec le même récipment. II

faut que ce récmpment amt une queue assez Iongue pour que Ia main de celui qui
pumse n’entre pas au contact de I’eau.
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L’eau pumsée ne sera pas bue directement è ce récipient sinon le contact
des Ièvres et de la bauche du buveur paurrament cantammner Ie récipment.

II faut danc transférer l’eau pumsée dans un verre au une calebasse qui
servira â boire.

4CONCLUSION

L’eau patable est une eau qui ne donne pas de maladies.
On peut rendre une eau potable en la famsant bouillmr pendant vingt
minutes ou en utilmsant un filtre en bon état au en ajoutant quelques
gouttes d’eau de Javel.

5 EVALUATION
Décrmre deux méthodes permettant de rendre l’eau patable.
Décnmre la méthade de javellmsatmon.
Décrire la méthode de fmltratmon pan bougie.

6 APPLICATION AU MLIEU
• L’élève exigera chez lui de boire de l’eau potable et le préconisera â

ceux qui l’entourent.
• II décidera sa mère â utiliser I’un des moyens proposés.
• II veillera lui-même au bon fonctionnement du moyen choisi et en

particulier assurera l’entretien du filtre s’il y a lieu.
• II s’abstiendra de boire toute eau dont il n’aura pas Ja certitude qu’elle

est potable. II l’interdira aussi â ceux qui l’entourent.

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
• Le nombre de filtres vendus par le commerçant du village.
• Le nombre de filtres utilisés dans les maisons.
• Le nombre de familles ayant un réservoir d’eau potable.
• Le nombre de réserves domestiques d’eau ayant un récipient de

puisage convenable.
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3ème PARTIE:
LA PROTECTION DE LA SANTE
DU GROUPE LE PLUS
VULNERABLE:
LES ENFANTS DE 0 A 5 ANS

NOTES INTRODUCTIVES

CEGROUPED’ÂGE ESTLE PLUSVULNÉRABLE
- PARCE QUE LE PLUS DÉSARMÉ devant les agressmans du Miiieu:

D’abard, jusqu’â 12 â 15 mais, l’enfant n’a aucune AUTONOMIE; ml ne samt
pas marcher, ses gestes sant maladroits.
Jusqu’â deux ans envmron, ml n’a aucune passmbmlmté d’EXPRIMER clairement
ses besains : ml ne sait pas parler.
II ne peut donc ni échapper aux dangers ni signaler ce qu’mI ressent: ii est
DÉPENDANT.

- PARCE QU’EXIGEANT LE PLUS DE SOINS:
- c’est le graupe d’âge ayant prapartmannellement les BESOINS ALIMEN-
TAIRES les plus grands. La croissance pendant cette période est la plus
farte et la plus rapmde de toute la vie. II faut des protémnes, du calcium, des
vitamines...,
- c’est le graupe le PLUS FRAGILE devant les microbes et les parasmtes: ml
les rencontre pour Ja première fams et n’a pas encore construit de défenses
cantre eux.

- PARCE QU’iI traverse sauvent un DRAME dont les adultes ne mesurent
pas toujaurs l’mmportance: celul de la naissance d’un petit fnère au d’une
petite s~urqui va l’élomgner de sa mère, Ie repousser dans d’autres bras, le
pniver du sein maternel et de I’almment qu’ml préféramt : le lamt de sa maman.
En conclusman, cette phase de la vie est une PÉRIODE CRITIQUE, â la foms

par les dangers mmmédiats qu~caurt l’enfant (mnfectmans, malnutnmtman) et pan
les séquelles défmnmtives que la maladme peut mnduire.

LES CONSÉQUENCES DE CET~EVULNÉRABJLJTÈ
La conséquence la plus grave est la mortalité la plus élevée, et de lom, de

tous les groupes d’âge. Cette mortalité, vanmable selon Ie milieu social, selon
Ie made de vie, peut, dans les cas extrêmes, aller jusqu’â un enfant sur deux.

Effrayable mortalmté qui pose la questman sumvante,
Vaut-mI mmeux pour la maman, pour la familIe, pour la Nation,
- avomr 10 enfants en 10 ans et rmsquer d’en vom dmsparaître CINQ au bout de
quelques mais au années, ou
- avomr 5 enfants en 10 ans et les emmener taus les CINQ jusqu’~l’âge
adulte ‘~
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LA PROTECTIONDEL’ENFANT DE 0 A5 ANS
La martalmté recule devant une protectmon sanitaire efficace alliant le

dépmstage, la préventmar et le traitement.

Le dépistage d’un trouble de santé.
II consmste â déceler le trauble dès qu’iI se canstmtue.
II passe par l’observatmon systématique:
- de ia craissance en poids et en taille (Chapmtre 13),
- du développement moteur et mntellectuel (Chapitre 14).

La prévention et le traitement
La préventmon vise â ernpêcher l’apparition du trauble, Ie tramtement vmse â
guérir le trauble dès qu’iI est apparu.
• Le trouble peut être de nature ALIMENTAIRE et damt incmter â la surveillance:

- de I’ALLAITEMENT MATERNEL (Chapitre 15),
- de I’ALIMENTATION DE SEVRAGE (Chapitre 16).

• Le trauble peut être de nature INFECTIEUSE et domt amenenâ:
- des PRESCRIPTIONS D’HYGIÈNE (Chapmtre 17),
- la pratique des VACCINATIONS (Chapmtre 18).

DÉPISTAGE DES TROUBLES PRÉVENTION ET TRAITEMENT

1 ALIMENTATION MALADIES
jj 13 1 1 INFECTIEUSES
fl LA CROISSANÇ~J
1 ____________ 15 I7LESPLUS

14 LE ~ L’ALLAITEM~NT FRÈQUENTES
L DÉVELOPPEMENT

MOTEURET 16 ~ 18 LES
INTELLECTUEL LE SEVRAGE VACCINATIONSJ
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CHAPITRE La croissance
~IdeOâ5ans

II faut suivre Ie “bon chemin” de la croissance.

La méthode pédagogique utilisée pour cette leçon est détaillée pages 13 a 15.

1 SENSIBILISATION
Enquête auprès des élèves

Quel était vatre paids de namssance ? Combien pesez-vaus aujourd’hui?
Combien mesurez-vous? QueIIe étamt vatre taille de namssance?
La cromssance se paursuit-elle taute la vie?
Quand est-elle la plus rapide?

Enquête auprès du personnel d’un Centre de PMI
Camment fait-on de bonnes mensuratmons de pomds et de taille?
Quelle est l’évalutian normale du pomds ‘? de la taille’?
Pourquam peser régulmèrement un enfant ? Combmen de foms pan an?

Visite d’un Centre de PMJ

OBJECTIFS DE SAVOIR L’élève sera capable de:

—~ décrire la caurbe de cramssance normale d’un enfant de 0 â 5 ans,
—~ recannaître une anomalme sur une courbe de cramssance d’enfant de 0 â 5

ans,
—~ préciser la condumte â tenir devant une anamalie de la courbe de

croissance,
—~ mndmquer la fréquence des pesées d’un enfant entre 0 et 5 ans.

2 OBSERVATION
La craissance d’un enfant dait s’mnscrmne autour d’une VALEUR MOYENNE

détermmnée, pour chaque âge, â partir des valeurs observées sur 95 %
d’enfants du même âge, â travers Ie monde. Ces Immites tracent le “ban
chemin” de la cramssance.

LE POIDS A LA NAISSANCE
II est généralement compnms entre 2,500 kg et 3,900 kg.
La grossesse a été suivie au Centre de PMI â 3 reprises au mains:

le
3ème mais, le 6ème mais, 1e 8ème mais.
Des conseils en matière d’almmentatman ant été dannés â la mère: peu

d’épmces, pas d’excmtants (café, thé...), des almments rmches en protémnes et en
vitamines.
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Si ces canseils ant été sumvis, le pomds de l’enfant sera normal et évaluera â
I’intérmeur de la zone hachurée de la caurbe suivante.

La courbe de pouds

Kg

15

10

5

ans

De même, LA TAILLE de I’enfant évolue nonmalement autour de la caurbe
sumvante.

La courbe de tau iie

cm.

120

110

100

90

80

70

60

50

ans
1 2
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3 ANALYSE
LA RAPIDITÉ DE LA CROISSANCE

Le nauveau-né double san poids â 6 mais.
Le nauveau-né triple san pamds â 1 an.
Dans les 2 caurbes, la zane hachurée représente Ie “bon chemmn”.

Taut enfant dont le pomds ou la taille s’écarte du “ban chemmn” damt être
présenté au Centre de PMI Ie plus proche.

LA RËGULARITË DE LA CROISSANCE
La régulanité de la cromssance est plus impartante que ie poids lui-même,

c’est-â-dine que le poids d’un enfant peut être fambie (mnfénieur â la valeur
moyenne) et la craissance de cet enfant être normale Iarsque ce paids
AUGMENTE régulmèrement. Lorsque Ie paids reste statmannamre au, â plus
forte raison, diminue entre deux pesées espacées de 15 jaurs, l’enfant damt
êtne présenté au Centre de PMI Ie plus proche.

LA FRÉQUENCE DES PESÉES
Elle mndique la régularité de la cnamssance. Les pesées sant effectuées au

centre de PMI, si on ne dmspose pas d’une balance chez som.
Elles ant lmeu, au minimum

- 1 foms tous les 2 mais pendant la 1 ère année,
- 1 fams taus les mais pendant la 2ème année (péniade partmculièrement
cnmtmque car période de sevrage),
- 1 fams taus les 3 mais par la suite.

4 CONCLUSION

5 EVALUATION
En combien de temps un nouveau né de 3 kg en pèsera-t-mI 6?
Si, â la pesée, ml passe de 7,200 kg è 6,600 kg, quelle signifmcatmon en tmrer?
Combmen de fams pan an faudra-t-mI amener au Centre de PMI un enfant d’un
an ? Et un enfant de 2 ans’~

6 APPLICATION AU MILIEU
• L’élève utilisera ses connaissances sur la croissance des enfants pour

vérifier la santé des enfants de sa familie.
• Ii signalera â ses parents tout trouble observé chez un enfant de Ja

familie.
• II indiquera quel est Ie Centre de PMI le plus proche pour aider â

résoudre le problème.

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
• Indication précise du poids des petits frères (ou s~urs)de l’élève.

Le paids de I’enfant de 0 â 5 ans domt étre régulmèrement surveillé.
Tautes les maladmes, taus les traubles de santé pravaquent une
stagnatman ou même une régressian du paids.
Toute stagnatman ou régnession du pomds mndmque une maladie ou un
trauble de santé.
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CHAPITRE 1 Le développement
1 moteur et
intellectuel
La santé physique et mentale de l’adulte
se construit pendant son enfance

La méthode pêdagogique utilisée pour cette leçon est détaillée pages 13 â 15.

1 SENSIBILISATION
Enquête auprès des élèves

Avez-vous des petits frères ou s~ursde moins de 5 ans?
Avez-vous sumvi le progrès de leurs gestes?
Quand ont-ils cammencé â sourmre ‘?A serrer les doigts ‘2 A marcher â quatre
pattes 7A se tenmr debout?

Visite d’un Centre de PMJ
Observer les petits enfants en consultation.
Montrer aux élèves que des enfants d’âge différent ant des possmbmlmtés
différentes et que les enfants de même âge ant â peu près les mêmes
possibmlités.
En dédumre et explmquer l’mdée d’une PROGRESSION du dévelappement.

Enquête auprès du personnel d’une PMI

OBJECTIFS DE SAVOIR L’élève sera capable de:

—~ expliquer la notmon de développement progressif des capacités matnices
et mntellectuelles de I’enfant,

—~ cmter I’âge moyen d’apparition:
- du sourire,
- du contrôle des émmssions de selles et d’urunes,
- des premiers pas,
- du langage,
mndmquer que taut retard important dans Ie développement mateur et
inteliectuel d’un enfant nécessmte une cansultatian médicale,

—~ décrire des façans simples de dépmster les jeunes enfants mal vayants ou
mal entendants.
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2
Dès la première heure de sa vie, et pendant les tautes premières semamnes,

l’enfant dart, tête et pleure.
C’est vers 3 â 4 semaines qu’apparaissent les premiers smgnes de dévelap-

pement intellectuel: ml SOURIT canscmemment, commence â GAZOUILLER
au BABILLER. Puis sa tête qui devamt être soutenue quand ml étamt en pasitmon
verticale commence â tenir seule. A partir de lâ et en quelques mais, ml
apprendra â samsmr les objets avec précmsmon, â se tenmr debout et même â se
déplacer seul, il prononcera des mots puis, vers deux ans, des phrases. II
expnmmera des sentmments : la colère, la jaie, la frayeun, I’amaur.

II possède alors la gamme des sentmments qui caractérisent l’espèce
humaine. Ces acquis élémentamres vont se dévelapper, s’affiner pendant san
enfance et San adolescence. Ce développement n’eSt pas strictement
mdentique chez tous les enfants et ml peut y avoir des retards de quelques
semamnes. Mais il se famt TOUJOURS selan le MÉME PROGRAMME. Le
blocage du dévelappernent en un pamnt quelcanque de san évalutian, un
retard de plusieurs mais dans I’appanition d’une capacmté doivent IMPÉRATI-
VEMENT onmenter vers la consultatmon de PMI.

Le développement de l’enfant

10

6
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3 ANALYSE
LE SOURIRE

II est spontané dès les premmères semamnes mais n’a pas de smgnmfmcatmon
particulière. Cependant, il provoque une réponse de la mère qui encaurage Ie
naurrissan et, vers 4 â 6 semamnes, les saurmres devmennent volontaires,
traduisent la jaie, réponse au sounmre et â la vaix de la mère.

LE LANGAGE
Vers 6 semaines commence un gazauillis spantané. Mais c’est vers 3 mais

qu’iI prend smgnmficatmon, qu’ml répand â la vaix de la mère. Vers 9 mais, l’enfant
répète des sans nauveaux. A 2 ans, ml peut dmre une phrase. A 3 ans, ml
commence â parler â la lère persanne : Je. II faut parler beaucoup â I’enfant,
chanter, raconter des histoires, pour que san vocabulaire s’ennmchisse vite.

LE CONTRÔLEDESÉMISSIONS DE SELLES ET D’URINES
Avant 1 an, ces émissions sont autamatiques et indépendantes de la

valanté. Entre 1 et 2 ans, I’enfant apprend â les contrôler pragressivement Ie
jour d’abord, puis la nuit après 2 ans.

L’ÉQUILIBRE DEBOUT
Vers 2 mais, la tête tment seule. II se tment assis sans appui vers 5 mais et

debout avec appui vers 8 â 10 mais. A 1 an, il commence â marcher seul.
Vers 2 ans, il peut counmr, gnimper...

L’HABILETÉ DE LA MAIN
Vers 4 mais, Ie nourrissan saisit â plemne main les abjets. Vers 6 â 7 mais, ml

les saismt avec précision, entre pauce et index. Vers 2 ans, ii peut tracer avec
un bâton un tramt sur Ie sal. II est nécessamre que I’enfant amt des abjets
nambreux et varmés avec lesquels ml JOUE. Le jeu développe cette habmleté
manuelle.

LE CHOC DU SEVRAGE
Un jaur, taut peut changer: parce qu’il devient trap lourd â parten, parce

que la lactatmon maternelle se tarit, parce qu’une grossesse survment, l’enfant
est SEVRÉ, quelquefoms brutalement. C’est une séparatmon physmque qui peut
être interprétée comme une rupture d’affection dont les effets s’ajautent â
ceux du sevrage. La santé de l’enfant est MENACÉE.

LE CONTRÔLEDE LA VISION E~DE L’AUDITION
Ce contrôle dait êtreentrepns dès le plus jeune âge et poursuivm régulièrement.
Quand l’enfant ne saunit pas devant l’apparmtion smlencieuse de sa mère,

c’est qu’mI NE LA VOIT PAS.
Quand l’enfant ne tourne pas la tête larsque sa mère I’appelle, c’est qu’ml

NE L’ENTEND PAS.
De plus, Ia disparition rapide des premiers babillages (vers l’âge de deux

mois) confirme Ie risque d’une mauvaise audition. Le danger est grand car
celui qui n’entend pas n’apprendra jamais â parler.

Dans les deux das, il faut aller rapmdement en consultatmon.
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4 CONCLUSION

5 EVALUATION
Vers quel âge apparaît Ie sourmre volontaire?
Vers quel âge Ie bébé carnmence-t-il â marcher’?
Vers quel âge cammence-t-mI â dmre une phrase?

6 APPLICATION AU MIUEU
• L’élève utilisera ses connaissances du développement de J’enfant

pour vérifier la progression des enfants de sa familie.
• II signalera â ses parents tout retard qu’il aurait observé chez un

enfant de sa familie.
• II indiquera que Ie Centre de PMI le plus proche peut aider â résoudre

tout pl’obième de cet ordre.

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
• Indication par l’élève de l’âge précis de son petit frère (ou s~ur)et de

ses acquisitions récentes.
• lntérêt de l’élève devant tout enfant, curiosité vis-â-vis de son âge et

de ce qu’il sait faire.

Le dévelappement physique et intellectuel de I’enfant est pragressif
mais se famt en passant toujaurs par les mêmes stades.
La surveillance attentive de san évolution peut attirer I’attentmon de la
mère sur des dérèglements qu’une mnterventian médicale peut rapide-
ment guérmr.
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L’aHaitement
du nourrisson
Le lait maternel est le meilleur aliment
du nourrisson

La méthode pédagogique utilisés pour cette leçon est détailiée pages 13 â 15.

1 SENSIBILISATION
Enquête auprès des élèves

Comment est naurri l’enfant dès sa naissance?
Le lait de sa mère est-il un bon almment?
Comment sant naurris les petits des autres mammifères?
Etablmr la relatian mammifères - mammelles - productian de lait - allaitement.
Qu’est-ce que Ie sevrage?

Visite d’un centre de PMI
L’allaitement maternel protège-t-iI l’enfant des maladies?
Quelles sant les conditians d’un ban sevrage?
Quels sant les risques d’un sevrage brutal?

OBJECTIFS DE SAVOIR L’élève sera capable de:

donner une défmnmtman de l’allamtement maternel et de I’allaitement artifidmel,
—~ énumérer au mains cinq avantages de l’allamtement maternel,

énumérer au mamns deux inconvénients de l’allaitement artificiel,
décrire la technique de l’allamtement maternel.

2 OBSERVATION
Comme les autres mammifères, la femme peut nourrir San petit puisque au

moment de I’accouchement, sa productian de lait cammence et durera, en
général, aussi longtemps que le naurrissan TÉTERA, (au mains la lère année
après la namssance.

Paurtant, on assmste â un dédlmn de I’allamtement maternel. La vie en vmlle et
les distractmons qu’eIIe offre, le travaml salanié des femmes, certaines mades,
la publmcmté pour les laits artifmciels encouragent les femmes â abandonner
cette fanctian naturelle : l’allamtement de leur enfant.

Or, toutes les études le mantrent l’enfant est en MEILLEURE SANTÉ
quand sa maman l’allamte.
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3 ANALYSE
LES AVANTAGES DU LAir MATERNEL

Le lamt maternel est Ie seul aliment vramment adapté aux besamns du
nourrissan pendant les premiers mais de la vie:
• c’est celum que le naurrisson digène le mmeux,
• ml ne nécessite aucune préparatian, ce qui évmte taus les dangers du

biberan,
• ml contment des substances qui protègent le naurrisson dantre tous les

micrabes, ceux de la cliarrhée en particulier,
• 1 apparte dans de hannes praportmons taus les éléments assurant la

craissance et le développement de l’enfant,
• la tétée ressenre les liens d’amour entre la mère et l’enfant,
• c’est l’almment LE MOINS CHER du nournissan,
• il est taujours FRAIS et de BONNE QUALITÉ â moins d’un état nutritionnel

très, très mauvais de la mère.
Ce sont lâ de bannes ramsons de choisir l’allamtement maternel.

LES INCONVÉNIENTSDE L’ALLAITEMENT ARTIFICJEL
Les laits artificiels, malgré de gras pragrès, sont déconseillés, can:

• ils sant CHERS,
• mIs sant DANGEREUX Iorsqu’mls sont neconstitués par des gens mal équipés

ou mal mnformés ; si la mère n’a pas le temps ou les moyens de famre bauillir
l’eau aCm Ie lait sera dissous, sm elle n’a pas le temps de famre longuement
baumllmr bmberan et tétines, l’enfant avalera des MICROBES et en particulier
ceux de la diarrhée qui reste Ia première cause de martalité des enfants.

Les dangers du biberon
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• Ils sant DIFFICILES Â UTILISER car leur recanstmtutmon damt être précmse : un
lait trap cancentré donne la diarrhée et un lamt pas assez concentré ne
naurrit pas.

TECHNIQUEDE L’ALLAITEMENT MATERNEL

D’abord, I’enfant damt être mis au sein très tôt, dès les premières heures
après sa namssance.

L’enfant amde au dédlendhement de la productmon de lait.
Le nouveau-né ne dait pas recevoir de biberon d’eau très sucrée. II ne domt

pas dannaître de saveur plus sucrée que celle du lamt maternel smnon ensuite, ml
le refusera. En règle générale, ii est cansemllé de mettre dans un verre â thé
d’eau baumilme et reframdme 3 g de sucre (somt 1/2 marceau ou 1 cumllère â café
de sucre en poudre).

Le nombre de tétées ne doit jamais ëtre mnférieur è 6 par jaur pendant les
premiers mais et chaque tétée doit durer au momns 15 minutes.

La mère peut donner les deux semns â chaque tétée, mais le sein de départ
dait changer â chaque tétée. L’enfant va en effet vider convenablement le
premier sein qui lui est présenté et camplètera san repas avec l’autre. La
production de lamt fonctionne mieux sm les semns sant canvenablement vmdés.

L’allaitement peut provoquer des crevasses du mamelon. Elles sont
douloureuses et abligent â mnterrampre les tétées. Pour les évmter, la mère
damt:
- se laven les mains,
- nettoyer les mamelons â l’eau baumllme avant et après chaque tétée,
- bmen les sécher,
- les pratéger par des iinges fins et prapres.

La durée de l’allamtement maternel dépend des usages lacaux et aussm des
almments de sevrage disponibles. Elle damt être AU MINIMUM DE UN AN et
peut ALLER JUSOU’Â DEUX ANS.

La mère qui allaite peut être â nouveau enceinte. Quand elle s’en aperçait,
elle arrête BRUTALEMENT I’allaitement.

En réalmté, une femme encemnte peut allamten pendant plusieurs semamnes...
jusqu’â 3 ou 4 mais de grossesse et san lait est de BONNE QUALITÉ.

Dans une telle cmrcanstance, la mère devramt cantmnuer l’allamtement en le
dmmmnuant PROGRESSIVEMENT et en cammençant de donner des alim~nts
de sevrage au nourrmsson.

L’ALIMENTATION DE LA FEMME ALLAITANTE
Elle damt êtne suffisamment rmche pour fournmr â la femme ce dant elle a

besomn pour produmre le lamt. Ce sera danc une alimentation:
- rmche en protémnes (vmande, pamsson, ceufs...),
- rmche en calcium (lamt),
- rmche en vmtammnes (frumts et légumes frams).

CHAPITRE 15 L’allaitement du noumsson 113



4 CONCLUSION

Le maintien ou Ie rétablissement de I’allaitement maternel est néces-

saire pour une meilleure santé des enfants.

5 EVALUATION
Citer 5 avantages de I’allaitement maternel.
Citer 2 inconvénients de I’allaitement artificiel.

6 APPLICATION AU MILIEU
• L’élève préconisera l’ailaitement maternel dans son entourage.
• Ii démontrera â toute occasion les inconvénients de l’allaitement

artificiel.
• Ii calculera ie prix du lait artificiel que consomme un nourrisson pour

démontrer qu’ii s’agit lâ d’une dépense pouvant être évitée.

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
• Nombre de mères de familie (piusieurs enfants) ayant passé:

- de l’allaitement artificiel â l’allaitement maternel,
- de l’allaitement maternel â l’allaitement artificiel.

• Nombre de jeunes mères (premier enfant) utilisant:
- l’allaitement maternei,
- l’aliaitement artificiel.
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OBJECTIFS DE SAVOIR

CHAPITRE
J~
~ Le sevrage

Le sevrage est une période délicate de la vie

La méthode pédagogique utilisée pour cetteIeçon est détaillée pages 13 ~15.

1 SENSIBILISATION
Enquête auprès des élèves

Combien avez-vous de frères et s~ursvivants?
Et combien sont morts ? A quel âge?
Etaient-ils nourris au sein?

Enquête auprès du personnei d’un Centre de PMI
Existe-t-iI une relation entre sevrage et mortalité? Laquelle?

L’éiève sera capabie de:

—~ énumérer les qualités d’une alimentation de sevrage,
—~ préciser les erreurs â éviter pour réussir le sevrage,
—~ décrire l’alimentation complémentaire de l’allaitement en fonction de l’âge

du nourrisson.

2 OBSERVATION
Le sevrage est un moment difficile de la vie de l’enfant et 1 faut l’aider â le

traverser.
Trop souvent en effet, I’alimentation de l’enfant sevré ne suscite pas de

soms particuliers.
Sa nourriture lui est rarement présentée â part et il n’a pas encore vraiment

sa place autour du plat familial.
Les meilleurs morceaux ont souvent disparu de ce plat quand 1 l’approche,

et, en particulier, les aliments les plus utiles pour lui (viande, poisson).
II était habitué â une nourriture liquide, le lait maternel, et brusquement, 1

doit mâcher des aliments qui ont un autre goût...

3 ANALYSE
LESERREURSÂÈVITER

Elles sont nombreuses et la plupart peuvent être évitées, même lorsque la
mère occupe un emploi.

SEVRER TROP PRÉCOCEMENT: pendant la première année de la vie, le
lait maternel est la meilleure source de protéines et de vitamines.
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SEVRER TROP BRUTALEMENT, d’un jour ~ l’autre: la modmfication du
régime peut provaquer des diarrhées ou un choc affectif chez l’enfant qui
refuse toute nounriture.

SEVRER EN SÉPARANT L’ENFANT DE SA MÈRE peut aussm pravaquer
des troubles psycholagmques aggravant les problèrnes nutrmtmonnels.

UN SEVRAGE RÉUSSI
- SERA RÉALISÉ PAR LA MÈRE
- SERA PROGRESSIF
- COMMENCERA APRÉS L’ÂGE DE UN AN.

L’ALIMENTATION COMPLÈMENTAIRE DE SEVRAGE
Pour réussmr le sevrage, une alimentation complémentaire est nécessamre.

Elle damt s’ajauter â I’allaitement maternel, par étapes et pauvamr, â la fin è elle
seule, apparter bus les éléments nutrmtmfs essentiels (protémnes, vitammnes,
éléments minéraux) nécessamres â la croissance de I’enfant et, bien évidem-
ment, assez de calories.

Schématiquement, le déroulement du sevrage dait sumvre les étapes
suivantes.

LÏ~IUConduite du
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~qu’â 4 mais: I’allamtement maternel SEUL avec, si passible, quelques jus
de fruits.
Apartmn de 4 mais: en plus du lamt maternel, et une au deux fois pan taur, une
boumllme de céréales, avec du lamt, au du paisson ou des arachides, sera
dannée.
Apartmr de 7 mais : en plus du lamt maternel, deux repas prindmpaux â base de
purée ou de baumllme plus consmstante avec pomsson ou viande lui seront servis.
II consomme également des frumts.
Apartmr de 9 mais: en plus du iait maternel, le nambre de repas sera porté â
trams, accompagnés de frumts.
A partir de 1 an: I’enfant mangera comme ses parents mais DANS UN PLAT
Â PART, en évmtant les sauces pmmentées, en ajautant de la viande ou du
pomssan.

4 CONCLUSION

Le sevrage d’un nourrmsson domt être réalisé pan la mère eIIe-même, de
façan progressive et après I’âge de un an.

5 EVALUATION
A partir de quel âge peut-on sevrer un enfant?
Quelle almmentatmon complémentamre â partir de 5 mais? Et â partmr de 9
mais?
Quelles condmtmons permettent un sevrage réussm’?

6 APPLICATION AU MILIEU
• L’élève expliquera autour de lui les conditions d’un sevrage réussi.
• II insistera pour que ses jeunes frères et s~ursreçoivent une alimen-

tation complémentaire dès leur première année.
• II la préparera lui-même et la leur fera manger au besoin.
• II s’arrangera pour qu’autour du plat familial ses jeunes frères ou

sc~urspuissent accéder aux bons morceaux, au poisson et â la viande
en particulier.

• II leur apportera des fruits.

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
• Le nombre d’enfants malnutris en période de sevrage.
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Les maladies
~ de I’enfant

Prévention et hygiène évitent â I’enfant
de nombreuses maladies

La méthode pédagogique utilisée pour cette Ieçon est détaillée pages 13 â 15.

1 SENSIBILISATION
Enquête auprès des élèves

Quelles maladies avez-vous eues pendant votre petite enfance?
Et vos frères et sceurs?
Quels sont les noms locaux de chacune d’elles?
Etiez-vous vacciné contre ces maladies?

Enquête auprès d’un infirmier ou d’un agent de Santé Communautaire
Quelles sont les maladies infantiles les plus fréquentes?
Peuvent-elles être mortelles?
Quels soms donne-t-on pour chacune d’elles?

Consuitation du Carnet de Santé personnei des éièves

OBJECTIFS DE SAVOIR L’élève sera capabie de:

—~ énumérer les cinq maladies infantiles les plus fréquentes et les plus
graves,

—~ donner pour chacune d’elles le signe clinique le plus constant, en dehors
de la fièvre et de l’amaigrissement,

—~ indiquer pour chacune d’elles le mode de transmission d’individu â
individu,

—~ énoncer pour chacune d’elles les conditions d’hygiène individuelle et
familiale qui permettent d’aider la guérison et d’éviter la contagion.

2 OBSERVATION
Tous les enfants ont, â un moment ou â un autre, entre 6 mois et 5 ans,

contracté une ou plusieurs maladies de l’enfance. Ces maladies évoluent par
poussées (ÉPIDÉMIES), pouvant atteindre d’un même coup un grand nombre
d’enfants dans une même région.
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ELEVES]

Le Maître écrit au tableau la liste des maladies que les élèves
disent avoir eues. Pour chaque maladie, II demande que tous ceux qui en
ont été atteints lèvent le doigt. II peut alors compter le nombre de doigts
levés. Rapporté au nornbre d’élèves, II calcule alors la FRÉQUENCE de
cette maladie.

Exemple : classe de 70 élèves

Maladie Nombre d’élèves ayant eu la maladie Fréquence

Vanicelle 35 50 %

Certaines maladies sant sans gravmté: la VARICELLE qui couvre Ie corps
de petits boutons cantenant un liqumde dam, les OREILLONS qui gonflent la
régian smtuée denrmère Ie lobule de l’oremlle.

D’autres sont graves ou peuvent êtne graves selon l’état de nutnmtmon de
l’enfant. FIles peuvent même entraîner des complicatmons mortelles. Dans ces
das, leur apparitian nécessmte I’mnterventmon du médecin ou de l’infmrmier.
II s’agit de la ROUGEOLE,

de la COQUELUCHE,
du PALUDISME,
des INFECTIONS RESPIRATOIRES,
des DIARRHËES.

Pour chacune de ces naladmes, nous allons analyser:
- les manifestations clmnmques autres que la perte du poids qui leur est
commune,
- les complications â craindre et les moyens de les prévenir,
- Ie made de transmissio-~,
- les mesures d’hygmène qui en décaulent.
Leur tramtement ne sera pas donné car c’est ‘affaire du médecmn ou de
I’mnfmnmier.

3 ANALYSE
LA ROUGEOLE

• Les manmfestatmons clmniques sont d’abond et taujaurs la FIÉVRE et ensuite
une ÉRUPTION donnant â la peau un aspedt granuleux saus un édlamrage
rasant et une sensatman de velouté au taudher. Cette éruptman COMMENCE
AU VISAGE Er A LA NUQUE et descend ensuite sur le reste du dorps.
Quelques jours avant l’érjptmon, l’enfant présente souvent un GROS RHUME
accampagné de toux, d’écoulement nasal, de pmcotements dans les yeux...
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• La rougeole est dangeneuse par ses COMPLICATIONS. Elle peut provo-
quer:
- une perte d’appétmt et de poids avec pour canséquence la MALNUTRITION;
- des lésmons de l’ceil, de l’oremlle, de la gorge;
- des diarrhées graves;
- des maladies pulmanamres graves.
• II faut donc, SYSTÉMATIQUEMENT:
- donner â bomre â valanté de l’eau boumllme eb du lamt, â heures régulmères,
- préparer spécmalement pour I’enfant ce qu’mI amme et, en particulier, vmande,
pomsson au ceufs,
- désmnfecter régulmèrement le nez, les oremlles, les yeux.

LI~~IIDSoms et mesures d’hygiène

• La maladme se transmet pan le contact des gouttelettes prajetées pan la
toux ou par Ie contact de linges saus pan le malade. La voie d’entrée est le
poumon ou I’c~iI.

Mesures d’hygmène et de prévention:
- Isaler Ie malade dans une chambre â part.
- Une seule persanne s’en occupe et se Iave les mamns dès qu’elIe sort de
cette pmèce.
- Le linge du malade est mis â part et lavé â part.
- II est mnutile de vacciner ‘enfant malade (d’ailleuns s’iI avamt été vacdmné, ml
n’aurait jamais eu la rougeale).
- On peut vacciner d’urgence les autres enfants de la familie mais bmen
sauvent ml est déjâ trap tard pour les empêcher de contracter aussm la maladme.

r1»
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LA COQUELUCHE

• Les manmfestatmons clmrimques sont, â côté d’une petite fmèvre, une TOUX
survenant par QUINTES avec une reprise pénmble et smifiante de l’inspmratmon.
Les VOMISSEMENTS sorit fréquents ~ la fin de la quinte.
• Les camplicatmons sant très graves chez le naurnmssan. Elles sont môme
martelles une foms sur trois, avant l’âge de 1 an.
Les vammssements répétés entraînent une malnutnmtion qui peut devenmr grave.
Ces camplicatmons peuvent aussi être d’ordre respmrataine et chez Ie nournis-
san d’origine nerveuse.
- La caqueluche est contagieuse et se transmet de la même façon que la
rougeole.
- Les mesures d’hygiène sont les mêmes que dans les cas de rougeale. Les
règles de vaccmnation seront étudmées dans le chapitre 18.

LE PALUDISME

Signes et prévention du paludisme

• Ses manmfestations dlmniques sant caradténmsées par l’mnstallatian BRUTALE
d’une FORTE FIÈVRE qui dmsparaît en quelques heures pour revenmn trams
jaurs plus tand.
• Les complmcatmons sont l’anémie, vmsmble par la décaloration de la danjand-
tive de l’c911 après qu’an ait tiré vers le bas la paupmère mnférmeure, l’amamgrmsse-
ment ou des évolutmans mortelles vers des formes graves. On les empêche de
survenmr par un tramtement précace et prolangé pan les antmpaludmques.
• Le mode de transmmssion a déjâ été étudmé.
• Les mesures d’hygmène et de pnévention sont, en plus de celles déjâ vues,
l’isolement de ‘enfant saus une maustmquamne.

Lacoqueluche
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LESINFECTIONS RESPIRATOIRES
Elles sant fréquentes surtout pendant la saisan aCm les variations de

température entre le jaur et la numt sant importantes.
• Ses manifestatians dlmnmques sant LA FIÈVRE, la TOUX et la DIFFICULTÉ
DE RESPIRER.

Signes de l’infection respiratoire

• Les complmcatians sant d’ordre nutrmtiannel eb d’ordre mnfectieux. Elles ne
surviennent pas sm les traitements ant été mis en ceuvre de façon précace eb si
l’enfant a neçu une almmentatmon convenable.
• Le made de transmissmon est mdentmque â celum de la raugeole.
• Les mesures d’hygmène sant danc les mêmes. II faut cependant ajauter que
les enfants samns daivent être protégés du froid de la nuit surtout dans les
mais de janvmer et févnier.

LES DIARRHÈES

Sigfles de la dia rrhée
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• Elles ont déjâ été étudiées eb ml est apparu que c’était une maladie
transmise par l’eau de baisson. On ne doit donc danner â l’enfant que de
l’eau rendue patable eb danservée dans un récmpment propre (vair chapmtre 12).

LA POLIOMYÈLITE
La palmamyélmte est une maladie très grave surtout par les séquelles qu’elle

lamsse (paralysmes défmnitmves d’un au plusieurs membres).
• Les manmfestations clmniques de début som souvent dmscrètes eb peu
spécmfiques: fièvre, douleurs musculamres, diarrhée. Eb, un matmn au réveil, un
au plusmeurs muscles, généralement des membres mnférmeurs, sant paralysés
alors que la sensibilité cutanée est intacte.
• Les camplicatmans peuvent être tnès graves sm la paralysme atteint les
muscles respirataires.
• L’agent responsable est un virus dont la tnansmmssman suit les mêmes vaies
que celles des mmcrobes de la dmarrhée.
• Les mesures d’hygmène portant sur l’eau potable ne sant pas totalement
effmcaces. La prévention pan la vacdmnatman (chapmtre 18) neste le moyen Ie plus
sûr de pratéger cantre la maladme.

4 CONCLUSION

Les maladmes les plus fréquentes de I’enfant peuvent danner Iieu â des
camplications graves Pourtant, quelques mesures d’hygmène facile â
applmquer et de vaccinatmons préventives suffirament â les famre presque
totalement disparaître.

5 EVALUATION
Cmter les 5 maladmes mnfantmles les plus fréquentes eb les plus graves.
Comment la raugeale se transmet-elle 2

Quel est le signe le plus fiéquent de la coqueluche 2

Quelles mesures d’hygièrme faut-mI prendre devant un raugealeux’?

6 APPLICATION AU MILIEU
• L’élève sera attentif â la santé de ses petits frères et sc~urset aux

signes de maladie qu’ils pourraient présenter.
• II insistera pour que l’enfant ayant la fièvre soit accompagné au

dispensaire.
• II expliquera autour de lui Ie principe de l’isolement d’un malade

contagieux et, dans la mesure du possible, le fera respecter.
• II veillera â I’hygiène du linge utilisé par le malade.
• II insistera pour que I’enfant malade soit nourri avec plus de soms et

d’attention qu’en temps normal, qu’il ait toujours è boire...
• II fera respecter les règles d’hygiène générale concernant l’eau de

boisson (surtout s’il s’agit de diarrhées), I’utilisation de moustiquaires
et la prise de nivaquine (surtout s’il s’agit de paludisme).

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
• Nombre d’enfants atteints de maladies infantiles parmi les frères et

swurs de l’élève.
• Nombre d’enfants hospitalisés, nombre d’enfants décédés parmi les

frères et s~ursdes élèves.
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CHAPITRE

~ Les vaccinations
La vaccination est le plus simple et Ie plus
efficace des moyens de prévention

La méthode pédagogique utilisée pour cette leçon est détaillée pages 13 â 15.

1 SENSIBILISATION
Enquête auprès des élèves

Lesquels ont été vaccinés ? Contre quoi ‘2 0Cm ? Comment?
Est-ce que la vacination a famt très mal’?
Avez-vous cantracté cette maladie depuis la vaccmnatman?

Enquête auprès d’un responsable d’un Centre de PMI
Quelles sant les vaccinatmans recommandées chez l’enfant’?
Contre quelles maladmes 2

A quel moment’?

Consultation du Carnet de Santé personnel des élèves

Visite d’un Centre de PMI

OBJECTIFS DE SAVOIR______ L’élève sera capable de:

—~ décnmre sommairement le principe de la vaccmnation,
—~ énumérer les vaccmnatmans recommandées et les âges auxquels ces

vaccmnatmons doivent êtne pratmquées,
pnécisen les réactmons qui peuvent sumvre certaines vaccmnations.

2 OBSERVATION
Sm on se livre â une enquête â propos de certamnes maladmes de l’enfant, on

constate que.
- des maladmes sant fréquentes, la gravmté de certamnes d’entre elles pauvant
entraîner la mort,
- ces maladmes n’apparamssent JAMAIS sm l’enfant a été vacciné préalablement.

La vaccmnatmon est donc une mesune préventmve dmrmgée contre telle ou telle
maladme. L’enfant vacciné est â l’abnm de cette maladie.
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3 ANALYSE
LES MALADIES CONTRE LESQUELLES ON VACCINE

On ne vaccine pas contre tautes les maladies mais seulement cantre
certamnes d’entre elles dues â l’actmon de microbes, et dont la plupart revê-
tent chez t’enfant une gravmté particulière.

(XERÇIÇ~V~CLÉSÉLEVESI
Le Maître écrira au tableau la liste des vaccinations recomman-

dées et fera dire par les élèves Ja modalité d’administration du vaccin.
II existe trois modalités:

- Egratignures faites sur la peau avec une lame pointue: ScARIFIcA-
TIONS.
- INJECTION sous la peau (par aiguille ou par pistolet injecteur).
- Voie buccale (INGEST~ON).

Ainsi, on vaccine contre la tuberculose par le vaccin BCG administré
par injection.

Nom du vaccin Voie d’administration

BCG mnjectian
Antirougeoleux mnjectian
Antmdmphtérmque injection
Antmtétanique mnjectman
Antmcoquelucheux mnjectian
Antmvariolmque scarmficatmons
Antipoliomyélmtmque ingestion

LE MÉCANISMEDE LA VACCINATION
C’est en répétant plusmeurs fams sa table de multmplmcatman que I’élève finib

par la savomr et donner mmmédmatement la bonne réponse.
C’est en s’entraînant plusmeurs fois par semamne que l’équmpe de football

gagne ses matches.
C’est en s’entraînant â lutten contre les micrabes que I’organisme finmt par

les battre.
Mais au cours de cet entraînement, ml faut que les microbes saient assez

fambles pour que, chaque fois, l’organmsme les batte.
Le principe de la vaccmnatmon cansmste donc â AFFAIBLIR les mmcrobes (par

la chaleur, par des praduits chimmques...), â les introdumre ensuite dans
l’arganisme (par la bouche, â bravers la peau ou par mnjectian). L’arganisme
réagmt taujours victanieusement devant ces microbes affamblis. On peut aussi
répéter les séances d’entraînement en renauvelant I’intraducbmon des micro-
bes affamblms â 2 ou 3 reprises.

L’arganisme étant bien entraîné, quand le vrai microbe, même s’il est très
fort, va se présenter, ml sera aussmbôt battu et détrumt. On dit que I’arganisme
s’est IMMUNISÈ

Cette IMMUNITÉ protège totalement l’arganisme cantre un mmcrabe donné
pendant un temps plus ou momns lang. Pour certamnes vaccmnatmons, c’est
quelques mais (ex. le choléra), pour d’autres, cest plusmeurs années (ex: la
fmèvre jaune), pour d’autres, c’est boute la vie (ex: la rougeole, la caqueluche...).
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LE CALENDRIERDESVACCINATIONS
Pendant la grassesse, l’enfanb reçoit Ie sang de sa mère eb, avec ce sang,

les moyens de lutte contre les mmcrobes: l’mmmunité de la mère est transmise
â l’enfanb.

Aussm, â la naissance, l’enfant est pratégé cantre presque tautes les
maladies que la mère a eues dans san enfance. Mais cette prabectian ne dure
que quelques mais et la vaccinatman doib prendre le relais.

L~pratectian cantre la buberculose ne se transmet pas ou se transmet mal
de la mère â l’enfant. Donc, le BCG, vaccin antmtuberculeux, doit être famt DÈS
LA NAISSANCE.

Li~IUTableau des vaccinations

,

~CG DTCo9 Polio. Rou2eole

A partir de l’âge de 45 jaurs, ml faut vaccmner dantre:
- la dmphtérme 1
- Ie tétanos 3 mnjections â un mais d’intenvalle au mains
- la coqueluche J
- la poliomyélmte 3 pnises â un mais d’mntervalle
- la rougeale: une mnjection â partmr de l’âge de 9 mais (cependant, en pérmade
d’épidémme, on dait vacciner taus les enfants de 6 mais et les revacciner 6 â
12 mais plus tard).

On dansmdère qu’après l’âge de 5 ans, soit l’enfant a eu les maladies et en a
guéri seul, soit est devenu assez fort pour lutter contne les mmcrabes. Danc les
NOUVELLES vacdmnatians après cet âge ne sant pas mndmspensables. On
cantinuera cependant â famre des vaccmnatmans DE RAPPEL pour les vaccina-
tmans déjâ faites quand elles le nécessitent (tétanas). L’infirmier du dmspensaire
dannera taus les rensemgnements â cet égard.

On ne vaccine pas taus les enfants cantre tautes les maladmes. Certamnes
vaccmnatians ne serant pratiquées qu’en cas d’ÉPIDÉMIE, c’est-â-dmre en cas
de développement soudamn d’une maladie transmissmble.

mois semaunes

2~
6
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Ces maladies sont la Fièvre Jaune, le Chaléra, éventuellement la Variole
quaiqu’an puisse pensen aujourd’bui que, GRACE AUX VACCINATIONS,
cetbe maladie amt TOTALEMENT DISPARU.

LES RÈACTIONS AUX VACCINATIONS
Certamnes vaccmnatmans peuvent causer quelques troubles passagers.
II faut les cannaître pomjn ne pas s’alarmer.
La plupart des vaccins (sauf le BCG) peuvent donner une fièvre madérée

(entre 38 et 39°),
- dans les 48 heures qui sumvent la vaccmnatian contre la diphténie, Ie tétanas eb
la caqueluche,
- une semamne après la vaccinatmon dontre la rougeole.
Une boule peut appanaître parfoms saus la peau, près du lmeu d’injectman. II

faudra alors amener l’enfant au dmspensaire, quoique cette réactmon locale n’ait
aucune gravité.

4 CONCLUSION

La vaccinatian prépare l’organmsme â lutber vmctorieusemenb cantre des
micrabes forts en lui famsant d’abord cambartre des microbes affamblms.
La vaccinatman est préventive : elle empêche les maladies d’apparaître.

5 EVALUATION
Qu’est-ce qu’un organisme immunisé?
A partir de quel âge peut-on vacciner contre la coqueluche’?
Camment se fait la prise de vaccin antipaliomyélmtmque?
Quelle est la réactmon la plus fréquente â la plupart des vaccins?

6 APPLICATION AU MIUEU
• L’élève expliquera autour de lui l’intérêt de la vaccination et son

caractère inoffensif.
• II convaincra ses parents de faire vacciner ses frères et sceurs en l’âge

de l’être.
• II rassurera les parents devant toute réaction vaccinale modérée.
• II vérifiera ses propres vaccinations, demandera qu’on lui fasse les

rappels utiles.

7 INDICATEURS DE CHANGEMENT
• Le nombre d’enfants vaccinés.
• le nombre de maladies contre Iesquelles ils sont vaccinés.
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